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PARAGRA'PHE I. - GENERALITES

Les locornotives Diesel-électriques de ligne type 2'12 ont été cons-
truites par La S. A. 'rLA BRUGEOISE-NMLLES''.

Ces engins coTnportent un poste de conduite à chaque extrérnité.
La partie centrale constitue la salle des rnachines.

Les locornotives type ZI2 sont conçues pour les services voyageurs
et rnarchandises. La rnarche en unités rnultiples est prévue. Ainsi, deux
locornotives accouplées peuvent être comrnandées à partir du poste de con-
duite de tête.

Ces locornotives sont du type BB. , crest-à-dire qu¡elles corrlpor-
tent deux bogies équipés chacun de 2 essieux rnoteurs. Etles sont donc à
adhérence totale.

Les der¡x bogies supportent la caisse contenant en ordre principal
1téquipernent producteur dténergie électrique.

Afin dtassurer le chauffage des voitures à voyageurs, chaque loco-
rnotive est pourvue dtun générateur de vapeur du type "Vapor-Clarksonrt
(461 6 avec "stand-by't).

Le poids total drune locornotive en ordre de rnarche est de 80 ton-
nes; elle pãut rouler à la vitesse rnaxirnurn de IZ0 krn/h et sa réserve de
cornbustible perrnet un parcours de I000 à I200 krn,

A. La c a1s s e (fie. I-1)

Construite en tôle dracier ernboutie, la caisse rnasque tous les or-
ganes internes de Ia locornotive, Les tôles constitutives de la caisse sont
contenues paï un treillis de profilés fixé au châssis de Ia locornotive.

La caisse, supportée par les bogies, est divisée en un cornparti-
rnent central et deux þòstes de conduite; un à chaque extrérnité (flg. I'Z),

Les organes les plus irnportants de la locornotive sont désignés à
la figure I-2. On rernarque principalernent dans le cornpartirnent central :

le gfoupe rnoteur diesel-génératrice, le cornpïesseur dtair, 1e génér:ateur
de vapeur et 1e réchauffeur. Lrarrnoire contenant Ia plus grande partie de
lrappareillage dtasservissernent est accolée à la paroi du poste de condui-
te no t (fig. I-z).

Sur chacun des long-pans de la caisse srouvrent deux portes drac-
cès aux postes de conduite ainsi qutune porte centralé donnant dans la sal-
le des rnachines. Cette dernière egt norrnalernent fermée. A la partie
supérieure des long-pans, on rernarque, du côté P2, les volets condition-
nant lrarrivée de lrair de refroidissernent. Dans les parois 1atérales sont
installés quatre hublots asgurant ltéclairage naturel de la salle des rna-
chines.
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A 1a partie inférieure de chaque long-pan srouvrent quatre regarde
dralirnentation des sablières. Les réserves de sable sont donc solitaires
de la caisse. Aux abords de la porte centrale et de chaque côté de la 1o-
comotive se trouvent : un interrupteur drurgence, un raccord pour ltali-
rnentation de la réserve de cornbustibl,e et un autre raccord pour ltali-
rnentation de 1a réeerve dteau pour la chaudière.

La partie supérieure de la caisse, incurvée dans le sens de la 1ar-
geur, constitue le plafond de la locornotive. Les deux ventilateurs de re-
froidissernent de lreau du rncteur diesel y sont fixés (côté poste 2).

Sur le toit de la locornotive débouchent les tuyar:x dréchappement
du rnoteur diesel et du générateur de vapeur. Ott y trouve égalernent les
orifices dtévacuation de la vapeur provenant des soupapes de sûreté.

Au-dessus contre la toiture et à chaque extrérnité, est rnontée une
lampe de vigilance.

Les pa.rtiee extrêrnes de la caisse constituent les postes de con-
duite. El1es sont carénées à ltavant etrforrne de lrnez'r et prolongées à la
partie lnférieure par la "jupett. Le nez est équipé de quatre phares et
les raccords à prises électriques rnultiples du cablot draccouplernent. .{
lravant se trouvent les appareils de traction et de choc ainsi que les bo-
yaux draccouplernent d!air cornprirné et de vaPeur de cha.uffage.

Sous la caisse, entre les deux bogles, sont disposés d.eux réser-
voirs à gasoil pouvant contenir chacun I 500 litres. Chaque réservoir est
équipé dtun indicateur de niveau à tiroir ernpêchant la vidange du réservoir
en cas de bris du tube. On trouve égalernent entre les bogies les cofÏres
contenant la batterie dtaccurnulateurs alcalins.

B. Les bogies.

ILs sont du type r!La Brugeoise - Nivellesrr.

En décornposant cha.que bogie, on trouve successivernent :

les deux trains de roues,

calée sur chaque tra.in de roues, la couronne dentée drentrainernent,
engrenant avec le pignon du rnoteur de traction. Ces engrenages sont
contenus dans un carter en tôle renferrnant le lubrifiant (j"t).

Dang la partie médiane de chaque essieu sont arnénagées deux fusées
destinées à recevoir Ies coussinets drappui du rnoteur de traction.
Ltautre point dtappui du rnoteur se trouve sur une traverse du châssis
du bogie. Le rnoteur y estttsuspendu Par le nez" pax ltinterrnédiaire
de paquets de ressorts hélicoidar¡x.

Le rapport entre le nornbre de dents de Ia couronne dentée et du pignon
eet 59fT8. Ce rapport lirnite Ia vitesse rnaxirnurn de la locornotive à
IZ0 krn/h

I
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3 sur chaque train de roues et à Itextérieur de celles-ci, les boftes à
hulle Hyatt à roulernent à rouleaux.

C. Leg ostes de conduit (fig. I-4 et I-5).

La cornrnande de la locomotive, stopère à partir de der¡x postes
de condulte disposés à chaque extrérnité de la caisse.

Chaque poste de conduite contient les organes ci-après :

l. Les controllers de cornrnande.

Des controllers sont contenus dans un coffret situé à droite du
conducteur. A la partie eupérieure, on trouve ltaccé1érateur et plus bas,
la manette dr inversion.

Cteet la position de ceg deux rnanettes qui déterrnine lavitesse du
Diesel, la puissance rnise en jeu et le sens de rnarche de la locornotive.

Z. Le freinage pneurrra tique.

Situés à portée de la rnain gauche du conducteur, der¡x robinets de
frein, Ltun de frein autornatique FV 4 a, et lrautre de frein direct I'D I r s€r-
vent à provoquer Ies arrêtg et les ralentissernents. Ces robinets sont du
t¡re Oerlikon. On y trouve égalernent un robinet de secours pour le frein
autornatique. Il est plornbé dans la posltíon rtferrnétr. En lrouvrant, on
rnet la conduite du frein autornatique en cornrnunication directe ãvec ltat-
mosphère.

3. Le dispositif de r¡eille automatique

Lapédaled-eveilleautomatig,ueest placée sur le plancher, au pied droit du
conducteur. Pour dedcription et fonctionnernent du systèrne, voir le pa-
ragraphe V.

4. Le frein à rnain.

Un volant sltué en face du siège opposé à celui du conducteur per-
rnetlrapplication des blocs de frein du bogie qui se trouve en-dessous de ce
poste de conduite.

5. Le tableau de bord

Sur les figures I-3 et I-4 sont représentés les divers organes et ap-
pareils situés autableau de bord. On y trouve notarnrnent: une série de larn-
pes témoíns, une rangée dtinterrupteurs, des appareils de rnesure.

6. Chauffage et désivrase.

Le chauffage du poste de conduite est assuré par la pulsation dtair ré-
chauffé par une chaufferette alirnentée par lteau de refroidissernent du rnoteur
Diegel.
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Un chauffe-plats est à la disposition du conducteur.
tre la parois gauche à côté du conducteur.

I1 est placé con-

7. Divers.

Chaque poste de conduite contient :

a) deux boutons de cornrnande au pied des trornpes pneurnatiques,
b) sous 1a table de bord, des robinets drisolement pour les robinets de

frein autornatique et direct.
c) un robinet de secours pour le frein autornatique,
d) deux extincteurs portatifs,
e) les cornrnandes des eseuie -glacee,
f ) un appareil indicateur de vitesse, rrHaslerrt,

g) deux portes srouvrant gur la salle deg rnachines,
h) un petit escalier arnoVlble donnant accès au ventilateur du rnoteur de

traction no I ou n' 4 (poste I ou poete 2).

Nous notons coûut:e différences essentiellee entre les deux postes
de conduite:

I. que crest dans le poste n" I quron trouve lrappareil enregistreur de vi-
tegse trHaslert' et que srouvre ' lrarmoire drappareillage électrique.

Z. que crest dans Ie poete n" II que se trouvent I'indicateur de vitesse,
lrarrnoire vestiaire, le lavabo et lrarrnoire dtoutillage.

D. Caractéristiques s pécifiques des locornotives Diesel
électri ues de ligne tv pe ?,12.

carternent
yPe
oteur Diesel - 2 ternps - type 567 C ou D I

General Motors
nératrice principaleD22-D 14 (Lic. EMD) eCnC

oteurs de traction DN 44L A. C. E. C.
apport drengronages
iarnètre des roues
igtance entre pivots de bogie

Longueur hors tout
auteur maxirnurn
oids global en ordre de rnarche

Charge rnaxirnum par essieu
ornbre de bogles
ornbre dtessieux

r ,435
BB

I
t
4
59/LB
1,010
g, 300

r6, .790

4,250
80

ï11.

P
P
P

rn
rn
ïït
rI1
T
T
P
P

zo
2

4

Titre Nornbre Unité
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Poids du rnoteur Diesel
Vitesse rnaxirnurn
Effort de traction rnaxirnutn en régime continu
Rayon rninirnurn dtinscription en courbe
Capacité deg réservoirs à gaeoil
Capacité du réservoir à eau pour la chaudière
Poids de Ia chaudière cornplète (OI(-4óló)
Quantité dreau de refroídissernent du rnoteur Diesel
Cuantité drhuile de graissage du rnoteur Diesel
Capacité deg baëe à sable

Titre

LL,7
tzo
1I.000
90
3. 000
3.000
1. 300
700
6Zs
400

Nornbre

Krnh
T

kg
rl1
I
I
kg
I
1

I

Unité

R emargue La figure I- Tdonne lee caractéristiques généra1es de Ia
locomotive.
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PA.RAGRAPHE II. - MOTOR

A. Génétalitég.

Leg locomotives Diesel-électriques, type 2lz, sont équipées drun
moteur à deux ternps de l2 cylindres disposés enV suivant un angle de 45" .

Les caractéristiqueg de ce rnoteur sont lee suivantes :

Nornbre et disposition des cyllndres
A1ésage
Course 25
Rapport de compregsion
Vitegee rnaxirnurn
Vitegee de ralentl
Vitesse drallurnage
Poids
Angle entre cylindres
Puigsance norninale

12 en V
215, 9 rnrn
254 rnrn
L6 /L
835 tr./rnin
275 tr/rnln
?5 à I00 tr/rnin
II.l76 kg
45"
L425 ch

Ordre d'injection

Nornbre de soupapes dtéchappernent par cylindre : 4
Nornbre de paliers du vilebrequln : 7

A 835 ttfrnln, Ie rnoteur est capable de développer une pulesance
ð.e I4?5 ch" En retranchant de cette pulssance I I 5 ch pour les services
ar¡xiliaires et 170 ch pour Ies perteg dans la transmission électrique, on
obtient une puiseance de I I40 ch utillsables au crochet de traction.

Le régLage de la puissance nécegsaire stopère par modification de
la vitegse du rnoteur à lrintervention drun régulateur cornrnandé électrlque-
ment par lraccélérateur rnanipulé par le conducteur.

Lravant du rnoteur egt du côté opposé à Ia génératrice principale.
(fig. II-I ). Le rnoteur tourne dang le sens anti-horlogique poot un obser-
vateur placé à lrarrière, donc du côté génératrice principale (fíg. rr-2).

Les côtés droit et gauche sont déterrninég en ïegardant le rnoteur
de ltarrlère vers lf avant.

Chaque cylindre est aliriaenté en gasoil à ltintervention de sa propre
pornPe-injecteur. Les porrì.pes drinjectíon sont cornrnandées par les carnes

z

3

I

tl

IO

LZ

I
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7
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Elles sont alirnentées en gasoil par une pornpe d?alirnentation unique en-
traînée pa.r un rnoteur élect rique.

B. ïtonctionnernent du rnoteur (rig. tt- I )

Le cycle de fonctionnerrì.ent est cornplet en un tour de vilebrequin.
La course degcenda.nte du piston congtitue Ia course rnotrice et dréchap-
pernent. La courge ascendante est cel1e d.e balayage et de cornpression.
Lrinjectlon de cornbustible se fait à la fin de cette dernière cours¡e"

A la fin de la course rnotrice, le plston découvre lee lurnières la-
térales au travers desquelles est adrnig ltair de balayage. Celui-ci, à une
pression 1égèrernent supérieure à Ia pression atrnosphérique, refoule à
lrextérieur du cylindre les gaz brûlés pendant la course rnotrice précé-
dente en les faisant passer par les quatre soupapes de décharge.

Lralr de balayage est fourni par deux soufflantes volurnétr
rotatives (ROOTS) entrainées paï engrenages à partir du v requln.

C. Description des organes principaux du rnoteur.

Les figures II-l et II*2 sont des vues d!ensernble du rnoteur.

Les cylindres sont numérotés et disposés suivant la figure II- 5.

11 en résulte que sur les figures II-I et II-2, les cylindres du côté,
visible du rnoteur sont nurnérotés de 7 à 12 en aIlant de la gauche vers la
droite.

Les figures II-4 et II-6 représentent la coupe transversale du rno-
teur Dieeel.

I' Soubassernen! du rrìoteurjfig. II-6 et II-?).

Le soubassernent du rnoteur assure la liaison entre le carter et
Ie châssis de 1a locornotive. Crest un assernblage de tôIes réalisé par soudu-
re. 11 a la forrne drun parallélipipède recta,ngle.

Le fond de Itensernble constitue le réservoir dshuile de graissage
du rnoteur. Une jauge perrnet le contrôle du niveau.

Dans les parois latérales sont prati qués de larges orlfices circu-
lalres au droit de chaque assernblage de tête de bieIles. Les orifices gont
fermés par des couvercles. Ceux-ci, au nornbre de L2, sont pressés sur
la tôle du socle du rnoteur par une vls srenga.geant dans une traverse dia-
rnétrale dont les extrérnités seappuient sur le bord intérieur de lrouverture
circulaire, La. vis située au centre du couvercle est Eìanoeuvr:ée par un
volant en tôle légère. Un joint circulaire assure 1rét¿nchéité entre le
couvercle et la tôle.

Les parols latéraleg sont enirecroisées par des tôles transversales.
Celles-ci font aussi office de chica.ne ernpêchant le déplacernent par iner-
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tie de la rnasse d'huile lorg des brusques variations de vitesse de la loco-
motive. Dans le fond, à gauche du réservoir, on rernarque le tuyau dras-
piration de 1a pornpe à huile.

2" Carter (fig" II*8 et II-9).

Le carter est un ensernble rigide constitué de tôles et de profilés
assernblés par soudure. 11 repose sur le soubassernent du rnoteur et y
est rnaintenu par des boulons.

Le carter supporte le vilebrequin, les cylindres, les bielles, les
pistons, les culasses et tous les accessoires du rnoteur. Sur la fig. II-8,
on rerrÌarque les ernplacernents des chemises. Lee axeg des logernents
situés vis-à-vis font entre eux un angle de 45" et ge coupent sur lraxe
du vilebrequin.

Sur les parois latérales intérieure et extérieure, sont pratiquées
des ouvertures circulaires perrtettant Ie passage de lrair de balayage
ainsi que la visite des pistons et lrentretien des lurnières des chernises (fig.
II-7 et II-8).

Cet air de balayage est adrnis dans la boîte à air constituée par
Itensernble des espaces libres autour des cylindres et prlncipalernent par
deux gaines latérales rapportées au carter sur toute sa longueur"

A Itarrière du rnoteur, chaque soufflante refoule dans Ia boîte à
air en bout des gaînes (fig. II-Z). De chaque côté du rnoteur, dans la pa-
roi extérieure de 1a bofte à air, sont rnénagées des ouvertures clrculaires
situées face à celles du carter. Ltétanchéité est assurée de la rnêrne fa-
çon que pour 1es regards de visíte pratiqués dans le soubassernent (fig.
r-1).

La partie inférieure du carter est arr:,ér:agé.e pour recevoir le vile-
brequin. Les logernents de la derni-coquille supérieure de chaque palier
sont visibles à la fig. II-6. Le vilebrequin est suspendu au carter par
des chapeaux de paliers fixés par des boulons.

3" Vilebr.equin (fig. iI- l 0).

Le vilebrequin est fabriqué en acier. Les portées des tourillons
et des rnanetons gont trernpées par induction.

Le vilebrequin est en une pièce. I1 est soutenu par 7 palters (fig.
II-9). Chaque rnoitié constitue le vilebrequin drun rnoteur de 6 cylindres
en V. Les rnanetons dtune rnêrne rnoitié sont décalég entre eux de IZ0" .

Pour un observateur placé du côté de la gér;.ératrice prlncipale, 1a rnoitié
arrière est décalée de 26" dans le sens anti-horlogique par rapport à 1a
rnoitié avant.

Les rnanetons sont au nornbre de six. A chaque rnaneton sont as-
sernblées deux têtes de bielles de cylindres situés vis-à-vis.
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Le vilebrequin est percé de conduits perrnettant le passage de lthuile
de graissage.

A learrière du rnoteur, lrextrémité du vilebrequin est accouplée à
la génératrice principale par brides et boulons. La partie de lraccouple-
rnent située du côté du rnoteur est graduée en degrés à sa périphérie et
des orifices de prise pour le cric vireur y sont pratiqués, Ltinduit de la
génératrice principale constitue Ie volant du rnoteur. De ltextrérnité ar-
rière du vilebrequin part un train dtengrenages qui aboutit à la cornrnande
des arbres à carnes et des soufflantes.

A lravant du rnoteur, lrextrémité du vilebreguin est accouplée au
volant antivibrateur, Les organes auxiliaires (pornpes à eau, à huile et
régulateur) situés de ce côté sont égalernent cornrnandés par un train
drengrenages partant du vilebrequin (fig. II-1I et II-12).

4" Cvlindres (fig. II-6-13-14-1 5).

Les cylindres, cornrnunérnent appelés chernises, sont fabriqués
en fonte, Ils cornportent deux parois concentriques entre lesquelles cir-
cule lreau de refroidissernent. Afin dten réduire ltusure, la surface in-
térieure sur laquelle frottent les segrnents du piston est revêtue de chrorne.

Les goujons situés à la partie supérieure servent à la fixation de
la chernise à la culasse. A la base des goujons et dans la couronne fer-
rnant Ia charnbre d'eau par 1e dessus sont percés des orifices perrnettant
le passage de lteau vers la culasse. Vers le rnilieu, la chernise est rnu-
nie de lurnières de balayage sur toute la périphérie. Sous les lurnières,
on rernarque lrorifice dtentrée d'eau dans la chernise. Un déflecteur in-
térieur fait dévier la veine dteau obliquernent afin de lrernpêcher de frap-
per directernent 1a paroi intérieure de la chernise (fig. II- 59),

La base de la chernise est usinée. Elle stengage dans une bague
en forrne de rnanchon rnontée dans le carter. Ltétanchéité de leassembla-
ge est assurée par un joint circulaire rnonté sur la base de la chernise,
Fixée à la culasse, la chernise est libre de se dilater vers le bas.

5o Bielles (fig. II-6, II-I6 et II-18).

Les bielles de deux cylindres situés vis-à-vis sont connectées au
rnêrne rnaneton du vilebrequin. Les bielles sont du type 'tfourche et larnett.
La bielle à fourche porte sur la derni-coquille supérieure du coussinet
de tête de bielle et y rnaintient la bielle à larne en recouvrant leg deux épau-
lernents latéraux de celle-ci. La tête de la bielle à larne oscille sur la
derni-coquille supérieure du coussinet. Les deux têtes de bielleg'gont con-
nectées au rnaneton par deux cavaliers serni-circulaires. Les surfaces de
liaison des cavaliers avec Ia bielle à fourbhe sont dentelées. Celles de la
bielle portent les dentelures correspondantes" Les cavaliers et la tête
de bielle à fourche gont assernblés par vi s. Les parties inférieures des
cavaliers sont jointives et assernblées par boulons et écrous.
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6 
o Pistons (f ig " II- I 6, il- I 7 et II- 1 8).

Les pistons sont fabriqués en fonte, Leur tête est garnie de trois
segrnents cornpresseurs et leur jupe de deux segrnents racleurs. Ils sont
du type Itflottanttr et refroidis par lthuile de graissage.

La partie interne de la tête du piston est garnie dtalletteg circu-
laires et concentriques venues de fonderie. Egalernent venue de fonderie,
une couronne usinée dont le plan est parallète à lraxe du pied de bieIle,
sert de surface d'appui au piston sur le porte-piston, Entre ces deux der-
niers, on trouve une couronne intercalaire en btonze.

Le porte-piston egt agsernblé au pied de bielle par un axe, Celui-
ci est fixé par des vis dans le pied de bielle. I1 oscille dans le porte-
piston. un circlips de sû,reté fixé à lrintérieur de la jupe ernpâche le
porte-piston de sf écarter.

Lorsque le rnoteur fonctionne, un jet dthuile dirigé sur les ailettes
intérieures de la tête du piston le fait tourner autour de son axe en stap-
puyant sur le porte-piston. Cette rotation ernpêche sa détérioratlon par
les jets drinjection à haute pression et favorise son refroidissernent par
Lrhuile de graissage.

7o Culasses (fig" II-6, II-19 et II-20).

Chaque cylindre est rnuni drune culasse. Celle-ci est fabriquée
en fonte. El1e présente à sa partie supérieure un épaulement qui sert à
sa fixation, au carter: pâr ltintermédiaire dtun joint de cuivre.

Entre deux culasseg voisines, Ie carter laisse passer et retient
par Ia tête deux longs boulons. Cer:x-ci traversent deux cavaliers (crabes)
dont les extrérnités srappuient sur les bords supérieurs des culasses. La
partie filetée dépassant le cavalier est rnunie diun écrou. Celuí-ci assure
le blocage de ltassernblage. Chaque culasse est fixée en quatre points.
La fig. II-20 montre les faces supérieure, arrière et inférieure de Ia cu-
Ias se.

Ot y rem.arque les orifices drentrée dreau à la face inférieure. La
sortie dreau se fait par un coude débouchant dans un collect,eur central
situé dans 1e V des cylindres (fig. iI-6)" La charnbre d'eauvlent de fonde-
rie avec la culasse"

Les conduits dréchappernent (face arrière de la culasse) venus de
fonderie avec lrensernble, correspondent à des condrrlts aboutissant aux pots
dtéchappernent situés au-desgus du rnoteur dtoù ils passent à lratrnosphère.

La figure I1-Zl rnontre la vue explosée dtune culasse cornplète.

Les culbuteurg latérar:x cornrnandent les soupapes dtéchappernent.
Le culbuteur central cornrnande f injection. Ils oscillent autour de leur
axe fixe. Une extrérnité se terrnine par un galet roulant sur la caTne cor-
respondante. Ltautre extrérnité agíi sur 1e-s soupapes et la pornpe-injecteur.
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Chaque culbuteur latéral cornrnande deux soupapes dtéchappernent.
L'extrérnité du culbuteur agit au rnilieu dtun pont dont les exftérnités agis-
sent elles-rnêrnes sur les queue.s des soupapes par I'interrnédiaire de rat-
trapeurs de jeu hydrauliques (fig. II-ZZ), Ceux-ci rnaintiennent un jeu nul
entre les extrérnités du pont et ce1les des queues de soupapes

L'huile de graissage, passant par Itaxe fixe des culbuteurs, traver-
se le corps de ceux-ci et aboutit au point d!appui du culbuteur sur le pont.
Par un canal intérieur, 1'huile est ensuite dirigée vers le rattrapeur de
jeu.

Lorsque le plongeur n'appuie pas sur la queue de la soupape, la
bille, écartée de son siège, laisser passer Ithuile venant du culbuteur" La
cavité entre le plongeur et le pont est rernplie. Lorsque ce dernier appuie
sur la soupape, 1'huile ernprisonnée a tendance à sortir. Çe rnouvernent a
pour conséquence lrapplication de la bille sur son siège supérieur et lrern-
prisonnernent de I'huile. 11 nry a donc pas de jeu entre les deux organes.

8o Soupanes dressai des cvlindres (fig. iI-23).

Chaque cylindre est rnuni dtun dispositif perrnettant de rnettre la
charnbre de cornbustion en liaison avec un conduit débouchant à lrextérieur
du rnoteur (fig. If-Z et Ii-6). Cette cornrnunication est établie lorsque la
vis est desgerrée de quelques tours afin que le pointeau dtextrérnité quitte
son siège.

Le corps de la soupape se trouve dans une charnbre faisant partie
du carter" 11 est vi ssé dans la culasse.

Lorsqutun rnoteur est arrëté depuis quelque ternps, avant de le lan-
cer, 1e conducteur ouvre les pointeal¡x en desserrant les vis rnoletées. I1

fait faire un tour cornplet au vilebrequin à ltaide du cric vireur" Si ltun
des cylindres contient de 1reau, de 1'huile ou du gasoil, le liquide srécoule
par lrorifice de la soupape dtessai"

p' Arbres à carnes (fig" II-6 et II-19).

Ils sont au nornbre de der¡x: un par rangée de cylindree. Ces arbres
cornportent trois carnes par cylindre: Z carnes dtéchappernent et I carne dtin-
jection. Ils sont soutenus par des coussinets solidaires du carter et sont
cornrnandés par engrenages" Chaque arbre à carnes est forrné de deux tronçons
assernblés par brides. A ltarrière, il possède un contrepoids 1ogé dans
lrengrenagede cornrnande" A Itavant, ce contrepoids est 1ogé dans un boitier.
Le contrepoids avant-droit cnntient Ie rnécanisrne de survitesse..

Tous les accessoires de la culbuterie ge trouvent dans des bacs en
tôle de section rectangulaire situés à la partie supérieure du rnoteur (fig.
fi-6)" On y accède par des couvercles dont l'étanchéité est assurée par des
joints"
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D. T.,rAli¡:renlation du iæoteur en air.

I' tr'iltration.

11 convient de ne fournir aux cylindres dtun rnoteur à cornbustion in-
terne que de I'air co-mplèternent débarrassé de poussières et dtautres irn-
pureté s.

Cette filtration s'opère en deux écheLons"

Dtabord au travers de 16 panneaux filtrants disposés dans le brisé de
toiture le long et de part et drautre de la salle des rnachines. Ces fil-
tres du type "AirrÍ:.aze" sont constitués par un entrernêlernent de fils
rriétalliques huilés qui retiennent une grande partie des irnpuretés con-
tenues dans lrair aspiré.

Ensuite au travers de 4 filtres placés à I'aspiration des soufflantes.
Ces filtres du rnêrne type que 1es premiers, cornplètent la filtration.

2' Balayage.

Dans le rnoteur à der¡x ternps, le rernplacernent des gaz brûlés
dans Ie cylindre par de 1'air frais doit se faire en un ternps relativernent
court. En ce qui concerne le rnoteur GM 567 C, on a adopté le balayage
rréguicourantrr: ltair pénètre dans le cylindre par les lurnières périphéri-
ques situées au PMB et balaie les gaz par les quatre soupapes dréchappe-
ment.

Deux soufflantes rotatives fournissent Ie volurne drair nécessaire
au balayage à une pression 1égèrernent supérieure à la pression atrnosphé-
rique (de + 300 grf crn?), Ces soufflantes situées à I'arrière du rnoteur
sont comrnandées par le train drengrenages partant du vilebrequin (fig.
rL-2'),

Les soufflantes du type ROOTS (fig. II-24) sont constituées drun
carter dans lequel tournent deux rotors hélicoidaux à 3 lobes. Les rotors
présentent entre eux et avec les parois intérieures du carter un jeu très
faible. La position relative des der¡x rotors est déterrninée avec précision
par des engrenages de synchronisation.

Lraspiration dtair par la soufflante se fait à la partie supérieure
du carter.

A la sortie des soufflantes, lrair surpressé est dirigé vers la boîte
à air. De 1à, il srintroduit par les lurnières de balayage lorsqurelles sont
découvertes pour rernplir son rôle dans le cylindre.

A I'aspiration de chaque soufflante est branché un tuyau cornrnuni-
quant avec le réservoir d'huile du rnoteur. Les soufflantes aspirent donc
les gaz ou vapeurs drhuile qui se forrnent dans Ie soubassernent. Avant
drarriver aux soufflantes, ces vapeurs passent par un séparateur dthuile
situé entre 1es deux ROOTS; lrhuile condensée retourne dans la réserve.
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11 en résulte quiune légère dépression variable avec 1a vitesse de rotation
des soufflantes règne dans le réservoir d'huile. I1 en est de rnêrne dans 1es
bacs de culbuterie car ceux-ci sont en cornrnunication avec le réservoir
drhuile par des tuyaux de purge (fig. II-6), La dépression favorise Ia bonne
tenue des joint's dont ltétanchéité pourrait être coûlprornise par une aug-
mentation de pression due à un rnanque drétanchéité aux segrnents ou aux
joints de base des chemises.

E. Protection du rnoteur contre lrernballernent (survi-
t e s s e ). (fie" II-25 et II-26).

Afin dréviter les bris et les avaries des pièces en ûrouvernent oc-
casionnés par un excès de vitesse de rotation du rnoteur, celui-ci est rnuni
drune protection dite de survitesse.

La vitesse de rotation rnaxirnurn du rnoteur est de 835 ft/rnin" Si,
accidentellernent, cette vitesse tient à augrnenter, au rnolrrent oìr elle at-
teint 900 à 9lO ftfrnin, ltappareil de survitesse provoque lrarrêt instan-
tané du rnoteur par la suppression de lrinjection.

Le rnécanisrne de survitesse est contenu dans un boîtier situé à
lravant du rnoteur" Le contrepoids situé à ltavant de ltarbre à carnes de
droite contient une rnasse rnobile agissant au lrrorrrent voulu sur 1e rnéca-
nisrne.

La figure ÍL-25 rnontre le rnode draction du dispositif.

Lorsque Ia force centrifuge due à la rotation de ltarbre à carnes
(gOO e )I0 trfrnin) est suffisante pouï vaincre Ia force du ressort antago-
niste r , la rnasselotte stécarte de lraxe de rotation. Lors de son passage
devant le levier de déclenchernent, e11e pousse lrextrérnité de celui-ci
vers ltextérieur. Lraxe du levier de réarrnernent, rnaintenu jusquf alors
en position norûr.ale grâce à un épaulernent excentré, est livré à 1'action
du resbdrt R. Celui-cí.agit sur une tirnonerie dont lraction finale est de
faire tourner dtun certain angle les der¡x arbres de cornrnande des carnes
de survitesse" Ces arbres, situés en-dessous et parallèlernent aux arbres
à carnes de 1a distribution, sont rnunis drune petite caû).e vis-à-vis de cha-
que culbuteur dtinjection. Par leur rotation áutour de leur axe, les carnes
de survitesse poussent un petit levier vers le culbuteur. Ce levier com.-
prirne un ressort à boudin qui pousse le cliquet de calage vers le culbuteur
d'injection. Lorsque celui-ci arrive dans sa position la plus basse du rcôté
injecteur, Ia partie supérieure du cliquet se place sous un éþaulernent du
culbuteur et le cale dans cette position. Celui-ci est ainsi soustrait à
lraction de la carne d'injection. Faute de cornbustible, le rnoteur srarrête.

Pour relancer le rnoteur, il faut faire tourner, dans le sens anti-hor-
Iogique, le levier de réarrnernent situé derrière le régulateur. Le levier de
déclenchernent vient se caler contre Itépaulernent excentrique grâce au rappel
drun petit ressort. Les carnes de survitesse sont rernises en position nor-
ma1e. Ce nrest que lorsque le vilebrequin cornrnencera à tourner que les
cliquets de calage des culbuteurs libéreront ceux-ci grâce à la poussée du
regsort de retrait du cliquet.
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F. Le régulateur

1. Introduction.

Afin de faciliter Itétude du fonctionnernent du régulateur, nous allons
passer en revue les différents stades de perfectionnernent drun appareil
élérnentaire pour en arriver finalement au principe du régulateur équipant
les locornotives type 212.

a) Généralité s.

Le régulateur 'W'oodward est du type hydraulique. Il a pour but de
rnaintenir la vitesse de rotation du rnoteur Diesel et la puissance dévelop-
pée à des valeurg constantes.

b) Principes de fonctionnernent.

Le régulat eur cornporte deux rnécanisrnes fondarnentaux:

- la rnesure de Ia vitesse :

- le dosage du cornbustible à consornmer.

Cteet Ia déforrnation drun ressort sollicité par la force centrifuge
srexerçant gur deux rnasselottes tournant à une vitesse proportionnelle à
celle du rnoteur Diesel, qui permet de réalieer la première fonction.

Le dosage du cornbustible à consornmer est assuré par la rrranoeuvre
des crérnaillèreg des injecteurs-pornpes. Ce sont leg rnasselottes qui at-
taquent la tirnonerie de cornrnande.

c) Liaison des deux rnécanisrnes fondarnentaux (fie. ïI-27)"

Le schérna représente la liaison la plus sirnple entre 1es deux rnéca-
nlgrneg"

Supposons que le rnoteur Diesel tourne à la vitesse de N tours par
rninute. La quantité de gasoil injectée est déterrninée par la longueur tratr

dtenfoncernent de la crérnaillère. Dane ces conditions, le rnoteur dévelop-
pe une puissance P (chevaux).

Lorsque la transrnission électrique dernande au rnoteur une puissance
supérieure, la vitesse passe de la valeur N à une valeur plus faible. La
force centrifuge dee rnasselottes dirninue. La tige AB descend sous lrac-
tion du reesort antagoniste. Le point B actionne Ia tirnonerie des crérnail-
1ères. La rnesure trart tend à dirninuer. Ltinjection augrnente. 11 en est de
rnêrne de la vitesse de rotation du rnoteur.

Le régulateur a donc tendance à rétablir la vitesse à sa valeur pri-
rnitive. Ce fait ne sera cependant réalisé que lorsque la puissance fournie
par Ie rnoteur 6era redevenue égale à P (chevaux).

On arriverait à la rnême conclusion en considérant une augrnentation
de la vitesse consécutive à une dirninution de la puiesance dernandée au rnoteur.
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d) Avantages et inconvénients de ce régulateur.

Cornrne avantage, on ne peut guère citer que la sirnplicité de cons-truction. Les inconvénients sont plus nombreux.

- Le ressort antagoniste des rnasselottes actionne aussi la tirnone-rie drinjection. Ce ressort est calibré pour réagir à la force centrifuge desmasselottes. La moindre varíation de la résistance à Ia manoeuvre dela timonerie entraÎne donc des modifications de la valeur de Ia vitesse.

Lorsque le rnoteur doit fournir une puissance supérieure à p cv,la tige A B descend, la distance ta, d.irninuå, lrinjectiori augmente, parsuite de la présence dans le rnoteur Diesel de rnasses en ûì.ouvernent pour-vues drung grande inertie, la vitesse de rotation nraugmente pas irnrnédia-tement. Lorsqlttelle augrnente, sa valeur dépasse celle 
"o"r"spondant àla puissance à fournir. Le cycle reprend urr-""rra inverse: Ie rnoteuï porrr-

Pe. Ce régulateur nrest pas rnuni d'un systèrne de cornpensation. f.a iig.ÏI'27 représente le régulateur en régirne de fonctionnement. Le rnoteur
tourne à N tr/rnin et 1ã longueur dtunforr""rrrent des crérnaillères vaut 'an.La puissance développée vaut p cv.

Supposons que la transrnission électrique dernande au moteur unepuissance supérieure. La vitesse dirninue. Liinjection augûrente et lemoteur fournit le supplérnent de puissance dernandé

- Ce régulateur ntest pas muni du systèrne de rnaintien de 1a puissapce
à une valeur constante.

u) (fig. rr-28).

La tige du régulateur est prolongée par une valve pilote distribu-trice dthuile sous pression" celle-ci, iourni. p"" une pornpe à engrena-ges, Peut être envoyée dans 1e servo-moteur d'injectiott p"i lrabai ssernent
de la valve pilote' Le soulèvernent de celle-ci perrnet la sortie de lrhuiledu s ervo-rnoteur hydraulique.

Le fonctionnerrl.ent de ce régulateur se coïÌrprend au sirnple aspect
de la figure.

Les rnasselottes gont situées en position d'équilibre: ctest celle
Pour laquelle le piston dtinjection est fixe et par conséquent, Ia valve-
pilote obture le conduit d'huile d.u cylindre drinjection.

Le régulateur élérnentaire (fig. II-27) est arnélioré par le fait quele ressort antagoniste des rrlasgelottes ne cornmande pas directernent lati.monerie dtinjection. La cornrnande est effectuée pai lrinterrnédiaire
drhuile sous pression.

Ce régulateur présente encore deux inconvénients.
- 11 provoque des pornpages du rnoteur (voir d, pas de cornpensation).
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- Lorsgue le rnoteur Diesel est surchargé , la vitesse dirninue. Le régu-
lateur rétablit cette vitesse par son action sur I'injection. Après plusieurs
pornpages, Ie rnoteur tourne à sa vitesse prirnitive avec une injection plus
forte; il entraine une surcharge.

Ce régulateur nrest pas muni du dispositif de rnaintien de la puis-
sance à une vaieur constante"

f) Régulateur hydrauliq ue isochrone (fig. II-29).

La tige du régulateur est toujours équipée de la valve-pilote. Entre
celle-ci et le plateau dtappui. du ressort antagoniste, 1a tige est garnie
drun épaulernent circulaire Celui-ci, solidaire de la tige, se déplace
dans un cylindre fixe.

Lthuile est envoyée au servo rnoteur dtinjection par la valve-pilote
via le rnécanisme de cornpensation. Celui-ci se coûrpose essentiellernent
drun cylindre et de ltaiguille de cornpensation.

Un piston flottant équilibré par deux regsorts ídentiques peut se
déplacer dans le cylindre de coûrpensation.

La f.ig. II-29 représente les différents organes (rnasselottes, épau-
Iernent de cornpensation, valve-pilote et piston flottant) dans leur position
E).Oyenne.

Dans ces conditions, le rnoteur Diesel tourne à la vitesse N trfrnin.

L'injection vaut rralt. Le rnoteur fournit la puissance P cv. La
quantité drhuile contenue dans 1e servo-moteur drinjection ne varie pas"

Supposons que la transrnission électrique dernande au rnoteur Die-
sel une puissance inférieure à P cv (fig. II-30). La vitesse de rotation
staccroît. La valve-pilote se soulève. L'huile contenue dans le cylindre
de cornpensation, et à gauche du piston flottant, s'écoule à la réserve. Le
piston flottant se dép1ace vers la gauche. Le cornpartirnent de droite re-
çoit I'huile venant du servo-rnoteur dtinjection. Le piston drinjection des-
cend. La longueur rrarr augrnente: f injection dirninue"

Puisque le piston flottant stest déplacé vers la gauche, le ressort
de gauche est cornprirné et le ressort de droite est détendu. La poussée
des ressorts sur chaque face du piston ntest donc plus 1a mêrne. Pour que
le piston soit en équilibre,i1 faut que la dirninution de poussée du ressort
de droite soit cornpensée par une augrnentation de 1a poussée de lrhuile.
La pression de I'huile à droite du piston flottant est donc plus forte qu'à
gauche.

Les faces de Itépaulernent de cornpensation sont en cornmunication
directe avec celles du piston flottant. La pression de lrhuile au-dessus de
1'épaulernent est supérieure à celle qui règne en-dessous; i1 en résulte une
poussée de la valve-pilote vers le bas tendant à la rarnener en position
rrì.oyenne.
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A partir de ce rnornent, le piston flottant tend à revenir au centre du
cylindre de cornpensation sous lraction des ressorts. Lthuile srécoule du
cornpartirnent de droite dans celui de gauche via lraiguille de cornpensation.
Cf est celle-ci qui règle le débit d'huile. EIle est rég\ée de tel1e façon que
le temps de rernise au centre du piston flottant soit égal au ternps que rnet-
tra le rnoteur pour reprendre la vitesse N fuf rnín. La force centrifuge
augrnente donc en rnêrne ternps que dirninue la résultante de cornpensation.

Crest ainsi que 1a vitesse de rotation pasee drune valeur supérieure
à la valeur N sans pornpage du rnoteur.

Les organes du régulateur sont revenus en position rnoyenne. Seule,
la longueur rrarr a augrnenté. Le rnoteur tourne à la vitesse N en fournis-
sant une puissance inférieure à P. Le régulateur ntest pas rnuni du dispo-
sitif dréqullibrage des puis sances.

Ce régulateur est isochrone car il rnaintient la vitesse du rnoteur
constante.

Le rnécanisrne fonctionne drune façon analogue dans le cas dtune
dirninution de vitesse consécutive à une augrnentation de 1a puissance de-
mandée au rnoteur"

s) ulateur h ra.ul ue isochrone avec di sitif d'é 111 15-Ré
sance fig. II- 3t

Le piston d'injection est garni drune contre-tige cnnnectée à un
distributeur à deux pistons" Le tiroir de distribution dthuile cornrnande
lralirnentation dans un sens ou dans lrautre drun sèrvo-ûì.oteur dtexcitation.
Le piston de celui-ci attaque la rnanette drun rhéostat dont la résistance
est insérée dans le circuit drexcitation indépendante de 1a génératrice prin-
cipale. Le groupe forrné par 1e servo-rrroteur et le rhéostat est appelé
régulateur de charge.

Sur la fig. Ii-31, les différents oïganes du régulateur sont repré-
sentés en position rnoyenne.

Le rnoteur Diesel tourne à 1a vitesse de N tr/rnin. Les crérnaillères
sont enfoncées de la quantité trarr. Le servo-rnoteur dtexcitation est dans
une position telle que f intensité du courant dans ltenroulernent dtexcitation
indépendante de La génératrice principale vaut i arnpères. Dans ces condi-
tions, le rnoteur développe une puissance égale à P cv'

Supposons que 1a transrnission électrique dernande au rnoteur Diesel
une puissance supérieure à P cv. La vitesse dirninue. Lrinjection augrnente'
Le piston dtinjection se soulève" Le distributeur découvre ses lurnières.
11 en résulte un déplacernent vers la droite du piston du servornoteur d¡exci-
tation. Le curseur du rhéostat se déplace vers la position d'excitation rnini-
rnuln. La puissance que la transrnission électrique dernande au rnoteur
Diesel dirninue.

EIle dirninuera jusqurau rnornent oìr Ie distributeur sera revenu en
position fiÌoyenne, ce qui correspond à la longueur trarr d'enfoncernent des
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crérnaillères. .{ ce rnornent, la vitesse de rotation du rnoteur est revenue
à Ia valeur Nt/rn. Le rnoteur Diesel développe la puissance P cv (vitesse
N tr/rnin - injection "a").

La transmission électrique dernande la puissance P cv au rnoteur
Diesel bien que Itintensité du courant dans ltenroulernent drexcitation indé-
pendante soit réduite.

Ce régulateur rnaintient donc la vitesse du rnoteur constarnrnent
à la valeur N t/rn et la puissance rnise en jeu à la valeur P cv.

Un tel régulateur installé sur une locornotive serait peu pratique.
En effet, il ne perrnet qutun seul régirne de puissance (P cv). Afin d'adap-
ter la locornotive aux exigences de I'exploitation, il faut que le conducteur
puiese faire varier cette puissance.

Ce résultat est obtenu en faisant varier la vitesse de rotation du
moteur Diesel ainsi que son injection.

La vitesse est rnodifiée par la variation de Ia tension du ressort
antagoniste des ûrasselottes. Ce résultat est atteint par le déplacernent de
Ia butée supérieure du ressort.

Pour perrnettre 1a variation de ltinjection, le rnouvernent du distri-
buteur du servo-rnoteur drexcitation résulte de ceux de la butée supérieure
du ressort des rnâsselottes et du piston drinjection.

Ces derniers principes sont rnis en application sur Ie régulateur
équipant les locornotives du type GM,

Z, Aspect extérieur du régulateur \ü'ood*aq4-I-E (f íg. II-32)

Le rnoteur Diesel est doté d'un régulateur "Woodwardrr type P G
électro-hydraulique et isochrone.

Les pièces constitutives du régulateur sont contenues dans un boi-
tier situé à Ía partie supérieuïe et à 1ìavant du rnoteur (fig. II-32 et II-33).

A la base de celui-ci, on peut voir ltarbre de sortie qui cornrnande
le rnouvernent des crérnaillères des injecteurs pornpes. Une échelle graduée,
fixée sur un secteur soLidaire de I'arbre, se déplace devant un index fixe.
Celui-ci indique à tout rnornent 1a longueur dtenfoncernent des crérnaillères
€t, par suite, le régirne dtinjection du rnoteur Diesel. Ltarbre de sortie
du régulateur cornrnande 1e déplåcernent de deux longues tiges aboutissant
elles-mêrnes aux arbres de cornrnande des crérnaillères drinjection. Ces
arbres sont au nornbre de deux: un pour chaque rangée de cylindres. Ils
sont placés dans les bacs de culbuterie parallèlernent à 1'axe du rnoteur
et attaquent les crémaillères en face de chaque injecteur-pornpe, pâr un€
tirnonerie réglable par vis rnicrornétrique.

A ltorigine de lrarbre de gauche, on trouve un levier pouvant servir
à la cornrnande rnanuelle de ltinjection.
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A proxirnité du régulateur 'W'oodward, on rernarque le boitier du
régulateur de charge, son servo-rnoteur hydraulique et son ensernble de
ré sistances électrique s 

"

Les conduites dralirnentation du servo-rnoteur hydraulique sont
visibles ainsi que le tuyau de purge dirigeant lrhuile de fuite vers le sou-
bassernent du rnoteur Diesel. Crest drailleurs lrhuile de graissage de
celui-ci qui alirnente les circuits hydrauliques du servo-rnoteur du régu-
lateur de charge. Lorsque celui-ci fonctionne, lrhuile de retour est dirigée
vers la liaison du trWoodwardrr au rnoteur Diesel et assure le graissage des
engrenages de transrnission du rnouveûrent avant de retorrner à la réselve
dans le soubassernent.

3" Fonctions du ré ateur.

Le régulateur a pour prernière fonction principale ltétablissernent
et le rnaintien à une valeur constante de la vitesse de rotation du rnoteur
pour chaque position de lraccélérateur (rnanoeuvré par le conducteur).

Une fonction tout aussi irnportante du régulateur est celle du rnain-
tien d'un équilibre constant entre Ia puissance rnécanique développée par
le rnoteur Diesel et la puissance électrique rnise en jeu dans la transrnis-
sion. Cette fonction ne srexerce que lorsque la locornotive est en régirne
de traction.

Cet équilibre est rnaintenu par lrintervention perrnanente du régu-
lateur de charge qui contrôle ltintensité du courabt dans ltenroulernent dtex-
citation indépendante de Ia génératrice principale.

Crest aussi le régulateur qui déterrnine la valeur de la puissance
rnis en jeu pour chaque position de lraccé1érateur et rnaintient cette valeur
constante.

b) Fonctions secondai::e s.

Le dispositif de protection du moteur Diesel contre une défaillance
du circuit de graissage est inclus au régulateur 'W'oodward. Celui-ci provo-
que la coupure de I'injection (arrêt du rnoteur) en cas de ûlanque de pression
drhuile ou en cas de dif{iculté draspiration de 1'huile par la porrrpe de circu-
lation.

Le régulateur est égalernent rnuni drun dispositif provoquant dans
certaines conditions et par la cornrnande du régulateur de charge, la dirni-
nution rapide jusqutà la valeur rninirnurn du fhpr dtexcitation indépendante
de la génératrice principale.

4. Descri sornrnaire des or anes prlnclpaux.

a) R éserve drhuile"

La lubrification de 1a plupart des pièces du régulateur est assurée
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par de Ithuile sous pression. Cette huile sert ausgi de fluide interrnédiaire
pour la transrnission de 1ténergie nécessaire au rnouvernent des pistons et
servo-rnoteurs inclus au régulateur" Cetui-ci possède donc sa propre
réserve dthuile et sa propre pornpe à 1thuile.

La téserve dthuile a une capacité de 1,4 1. Le niveau doit se situer
entre les repères MAX et MIN rnarqués sur le verre indicateur" Le rern-
plissage se fait par un bouchon situé dans le couvercle du régulateur.

b) Pornpe à lthuile et ac cumulateurs.

La circulation de lrhuile est forcée par une pornpe à engrenages,
dont la vitesse de rotation est proportionnelle à celle du rnoteur Diesel,
Lrhuile sous pression est dirigée vers des accurnulateurs. Ceux-ci sont
au nornbre de deux. Ce sont des cylindreg dans lesquels se déplace un
piston sournis à deux efforts. De haut en bas, il est sollicité par un res-
sort et de bas en haut par la poussée de 1'huile sous pression débitée par
la pornpe à engrenages" Celle-ci tournant en peïrnanence, on srirnagine
très bien que si lthuile emTnagasinée n'est pas utilisée au fur et à rnesure
de son arrivée dans les accurnulateurs, des suïpressions rísquent de se
produire au refoulernent de'la pornpe" Crest pourquoi, lorsque 1es pistons
deg accurnulateurs ont subi un certain déplacernent, leur surface latéra1e
découvre des lurnières par lesquelles lthuile retourne à la réserve, Une
pression dthuile constante est ainsi rnaintenue, à 1'entrée des circuits hy-
drauliques.

c) Solénoídes de cornrnande de la vitesse (fie. II- 38).

Ces solénoides, au nolyr.bre de quatre, sont en fait des électro-
aimants dont les noyaux plongeurs sont attirés vers Ie bas lors de la rnise
sous tension du bobinage correspondant. Lors de la coupure du courant, Les
noyaìlx sont repoussés vers le haut par un seul ressort antagoniste se
trouvant sous le piston inférieur d.u relais de cornrnande de la vitesse (voir
rubrique suivante). Ces électro-airnants cornportent chacun une vis de
réglage perrnettant de faire varier la course de chaque noyau plongeur.
Les solénoides sont dénornrnés A, B, C et D. Cf est par leur excitation
sélective comrnandée par la rnanoeuvre de ltaccélérateur par le conducteur
que 1e rnoteur DieseI peut tourner à différents régirnes de vitesse.

Les solénol'des A, B et C exercent leur action sur une plaque trian-
gulaire flottante. Cette dernière transrnet 1a résultante des différents
rnouvernents des noyaurc plongeurs à une tirnonerie agissant sur une soupa-
pe distributrice drhuile, laquelle dirige le fluide vers Ie piston de cornrnande
des variations de la vitesse"

¿) BSleie lçftfporisateur de cornrnande de la vitesse fig. II- 3a).

Dès leur rnise sous tension, les solénoldes de cornrnande de la
vitesse attirent leurs: noyaux plongeurs vers le bas. Ceux-ci effectuent
donc leur pleine course en un ternps très court" Si les plongeurs exerçaient
directernent leur action sur 1e piston de cornrnande des vitesses, il en ré-
sulterait de larges variations dtinjection et des pornpages du rnoteur
chaque fois que Ie conducteur rnodifierait la position de ltaccéIérateur.
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Crest pour cette raison que dans le régulateur'Woodward, les so1é-
noides transrnettent leur action au piston de cornrnande des vitesses par
1r interrnédiaire drun relais.

Fonction. celui-ci a pour but principal la rnise en charge ra-
lentie ¿ìJ'..ffitt a"tagoniste des rnasselottes. Le relais assure cette fonc-
tion en adrnettantde lthuile sous débit interrnittent au-dessus du piston de
cornrnande de la vitesse"

Description. Une buselure tournante et coulissante est 1ogée
dans'''@édans1ebâtid.urégu1ateur"Lernouvernentd'e
rotation 1ui est transrnis par un engrenage lrattaquant à Ia base. Celui-ci
fait partie drun train partant du vilebrequin, du moteur Diesel" La vitesee
de rotation de 1a buselure est donc proportionnelle à celle du rnoteur.

La connexion entre 1a base de 1a buselure et son pignon de corn-
rnande est réalisée par des canelures pratiquées suivant des génératrices,
Crest grâce à ce rnoyen que la buselure peut coulisser dans son alésage.

La buselure peut se déplacer parallèlernent à son axe de la longueurt'q". Le rnouvernent de haut en bas sreffectue lors de ltexcitation du so1é-
noide D. Le noyau de celui-ci est garni dtun étrier qui agit sur une butée
à billes coiffant la buselure tournante. Le rnouvernent de bas en haut est
assuré par un resgort antagoniste qui se comprirne lors du rnouvernent
descendant.

Dans les parois de la buselure sont rnénagées quelques lurnières
dont le rôle sera défini plus loin.

A ltintérieur de 1a buselure se déplace une tige rnunie de quatre
pistons. Ce sont bs solénoides A, B et C qui provoquent le rnouvernent
de cet équipage,

Les deux pistons supérieurs sont destinés à contenir lthuile sous
pression provenant des accurnulateurs. Le piston distributeur situé en
face dtune lurnière circulaire de la buselure a pour rôle lrenvoi ou le re-
tour de Ithuile au piston de cornrnande de la vitesse, Le piston d'é'chappe-
ment, percé dtun conduit oblique, perrnet le retour de lthuile à la réserve.
Le piston inférieur constitue ltépaulernent dtappui du ressort antagoniste.

La plaque triangulaire agit sur un levier connecté au sotrì-rnet de la
tige du plongeur. Lors de ltexcitation des solénoi'des A, B ou C, celui-ci
descend. Lors de la desexcitation, crest le ressort antagoniste qui le
fait rernonter.

Le conduit drarnenée de Ithuile sous pression venant des accurnula-
teurs est celui qui aboutit en face de 1a lurnière en débit interrnittent. Cel-
le-ci pratiquée dans la paroi. de la buselure tournante, ntautorise le passage
de lthuile que lorsqutelle se situe en face du conduit dtarrivée" Ceci se
produit une fois par tour de la buselure. 11 en résulte que, en cas drabais-
sement du plongeur par rapport à la buselure, lrécoulernent de lthuile vers
le piston de cornrnande des vitesses est interrnittent.
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Le relais a une autre fonction qui est rnoins irnportante que la
précédente. 11 provoque Ie départ de Ithuile sous débit interrnittent et
réglab1e vers ltappareil de sécurité du graissage du rnoteur Diesel.

Lorsque la lurnière de ternporisation qui, en réalité, est une con-
cavité pratiquée dans la paroi extérieure de la buselure tournante se pré-
sente devant le conduit drarrivée d'huile des accurnulateurs, cel1e-ci peut
srécouler vers ltappareil de sécurité car, à ce rnornent, les conduits sont
err cotrlrnunic ation.

La concavité rnettant 1es conduits une fois par tour en conan'ì.unica-
tion, il en résultera un débit interrnittent. Ce dernier est réglable par la
m.anoeuvre du rnanchon de ternporisation dont le rôle est de faire varier
ltoffice de départ vers 1'appareil de sécurité du graissage.

'e) Mécanisme de cornrnande et de contrôle de Ia vitesse (fie. II- 3 5)

tr-onctions . Cet ensernble dtor ganes a pour fonctions 1rétablis-
sement et le rnaintien drune valeur constante de la vitesse de rotation du
rnoteur Diesel pour chaque position de lraccélérateur.

Ces fonctions sont réalisées par la rnodification du régirne drinjec-
tion du rnoteur.

Description des organes principaux,

La buselure de base, 1ogée dans un alésage pratiqué dans le carter
du régulateur, tourne à une vitesse proportionnelle à celle du rnoteur Die-
sel. Lrengrenage de cornrnande lrattaquant à la base fait partie drun train
partant du vilebrequin. Cette buselure ne peut subir aucun déplacernent
longitudinal. Les parois sont percées de lumières dtarrivée et de départ
drhuile.

La partie supérieure de la buselure porte un engrenage. Crest celui-
ci qui cornrnande le pignon de base de la buselure du relais.

Lrengrenage supérieur est situé sous les rnasselottes de contrôle
de la vitesse" Celles-ci, au nornbre de deux, sont connectées par ltinter-
rnédiaire de pivots à leur support tournant. Ce dernier est centré par rap-
port au pignon par un roulernent à billes. Ctest un accouplernent élastique
qui assure la liaison et la transrnission du rnouvernent du pignon au support
des rnasselottes. Les bases de ce1les-ci sont prolongées par des ailes
dont les bossages drextrérnité agissent sur le chernin de roulernent inférieur
drune butée à bil1es.

La bague supérieure de cette dernière est solidaire du plongeur se
dép1açant dans la buselure.

Le plongeur du rnécanisrne de cornrnande et de rnaintien de la vitesse
est une tige cylindrique assez longue cornportant des pistons et des épau1e-
rnents. Cet organe ne subit aucuri rrr.ouveulent de rotation: il se déplace uni-
quernent parallèlernent à son axe.
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Le piston inférieur cornrnande par son déplacernent devant une
lumière circulaire pratiquée dans 1a buselure, lrarrivée ou le départ d.e
I'huile du servo-rnoteùr d'injection via le rnécanisrne de cornpensation.
Ce piston inférieur est dénornrné: valve pilote de contrôle de I'injection"

Depuis la face supérieure de Ia valve pilote jusqutà la face infé-
rieure de 1répaulement qui suit, on trouve une charnbre coûlïnuniquant avec
Itarrivée de 1'huile sous pression des accurnulateurs. Cette huile y accède
par une lurnière circulaire pratiquée dans la buselure.

Plus haut, on trouve 1'épaulernent qui constitue le piston de cornpen-
sation. Chacune de ses faces est en cornrnunication avec une extrérnité
du cylindre de compensation. L'huile accède au piston par des lurnières
círculaires analogues aux précédentes.

En suivant la tige du plongeur vers le haut, nous rencontrons au-
dessus des ailes des rnasselottes la fixation du chernin de roulernent supé-
rieur de la butée à billes et du plateau inférieur dtappui du ressort antago-
niste des rnasselottes. On se rend très bien cornpte que, pendant le fonc-
tionnernent, le chernin de roulernent inférieur de la butée tourne. Le pla-
teau supérieur ne tourne pas, La butée suit les rnouvernents du plongeur.

Plus haut que 1a fixation du plateau d'appui du ressort antagoniste,
la tige du plongeur se prolonge jusqutau delà du piston de cornrnande de la
vitesse, EIle se terrnine par 1técrou drarrêt du rnoteur Diesel.

Le piston de cornrnande de Ia vitesse se déplace dans un cylindre
fixe solidaire du bâti du régulateur. La f.ace supérieure du piston reçoit
lfhuile venant du relais" La face inférieure est sournise à une action veï-
ticale résultant de la sorrrrrre des efforts donnés par un ressort contenu
dans 1e cylindre et par le ressort antagoniste des rnasselottes. Ce dernier
a une forrne spéciale qui donne à sa caractéristique de la charge en fonction
de la déforrnation, une allure qui est la rnême que cel1e de lreffort vertical
fourni par les masselottes en fonction de 1a vitesse (r = Moz R). crest
pour cette raison que la vitesse de rotation du rnoteur sera proportionnelle
à lrabaissernent du piston de cornrnande de la vitesse. La course de celui-
ci vers le haut est limitée par une butée fixée dans le fond du cylindre. Le
piston est prolongé à sa partie supérieure par une tige qui en assure le
guidage et qui, dans certains cas, vient en contact avec 1récrou drarrêt
du rnoteur" Une tringle soudée à 1lextrérnité supérieure du guide d.u piston
relie celui-ci à la tirnonerie de Iiâison des différents organes du régula-
teur.

Description des orqanes accesssolres.

Ces organes sont 1e systèrne de cornpensation et le servo-ûLoteur
de cornrnande de Itinjection.

Le systèrne de coûr.pensation est constitué par un cylindre horizon-
tal dans lequel peut se déplacer un piston flottant, Celui-ci est continuel-
lernent rappelé au centre par deux ressorts identiques. La conduite de
rnise en colrrrnunication des deux extrérnités du cylindre est étranglée en
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son rnilieu par un orifice de grandeur variable. Cet orifice est calibré
par un petit plongeur constitué drune aiguille. Le plongeur est rnanoeuvré
par une vis et rnis en place une fois pour touteg.

Le piston flottant peut découvrir des by-pass lorsqutil quitte dtune
certaine quantité sa position rrì.oyenne. Chaque extrérnité du cylindre est
reliée par une condulte dthuile aux lurnières du ¡iston de cornpensation du
plongeur. Lrextrérnité de droite est en outre en conìrnunication avec le
servo- rrl-oteur d I inj ection.

Le gervo-rnoteur de cornrnande de ltinjection est constitué par un
cylindre à ltintérieur duquel se déplace un piston" La face supérieure de
celui-ci est sournise à I'effort drun ressort antagoniste. Sa face inférieure
subit la poussée de I'huile sous pression venant de la valve pilote via le
rnécanisrne de cornpensation. Le piston dtinjection fait partie dtune tige
dont la partie supérieure est connectée à la tirnonerie reliant les divers
organes. La partie inférieure de la tige apparaît à la sortíe du régulateur.
C'est elle qui est connectée à la tirnonerie de cornrnande des crérnaillères
des injecteurs-pornpes" Plus le piston rnonte, plus ltinjection augrnente.

r) fig. II*39).

F onct ions " Cet ensernble dror ganes a pour but le rnaintien de
1'équilibre entre la puissance rnécanique fournie par le rnoteur Diesel et
la puissance électrique rnise en jeu dans la transrnission,

Ctest aussi ce rnécanisrne qui déterrnine la valeur de Ia puissance
développée en régirne de traction pour chaque position de lraccé1érateur.

Description"

Lrorgane principal du dispositif est un plongeur se déplaçant ver-
ticalement dans une buselure fixe rnaintenue dans le fond de son logernent
par un ressort.

La partie inférieure du plongeur consiste en un distributeur à deux
pistons. Entre ceux-ci se situe une charnbre circulaire contenant de Ithuile
sous pression" Celle-ci pronrient du circuit de graissage du rnoteur Diesel"
Le prélèvernent se fait à Ia sortie de la pornpe de graissage (fig" II-57)"
La presgion rnaxirnurn de lshuile sera par conséquent de 3, 5kgf crnZ.

Plus haut que les distributeurs, nor¡s trouvons un piston solidaire
du plongeur soumis de haut en bas à Ia poussée dtun ressort à boudin.
Ltextrérnité de la jupe de ce piston est garnie dtune couronne sur laquelle
prend appuí le ressort antagoniste"

Un autre piston dont Ia tête est orientée vers le bas coulisse le long
de la tige du plongeur sans en être golidaire. Ce piston est libre et en régírne
norrnal nrest sournis à aucun effort" 11 repose donc sur le bourrage de la
tige du plongeur
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Dans certaing cas de fonctionnernent de la transrnission électrique,
le bobinage du solénoüJe t'O't est rnis sous tension. Ceci a pour effet lrad-
mission drhuile, venant des accurnulateurs, sou6 la face inférieure du
piston précédent. Dans ce cas, celui-ci se soulève, entrainant le distri-
buteur par Itinterrnédiaire du piston solidaire.

Au-delà du piston, Ia tige du plongeur est garnie d'un plateau qui
sert au repérage de la position du distributeur lors des réglages du régu-
lateur. Sur ce plateau vient prendre appui 1e talon d'une fIèche dont Ia
pointe se déplace devant un secteur gradué solidaire du bâti du trW'oodward'r 

.
Ce nrest qutau cours des réglages gue 1a f1èche est appuyée sur le plateau 

"Lorsque les réglages sont terrninés, lrindex est placé en position verticale
avec la pointe en bas.

Au-dessus du plateau, un réglage par excentrique perffiet de rnodifier
la position du plongeur dans sa buselure. Ce réglage est rnuni drune vis
de blocage.

Lrextrérnité de Ia tige du plongeur est garnie drune pièce articulée dans
laquelle est taillée une boutonnière" Cette pièce peut se déplacer autour dfun
pivot solidaire du levier flottant reliant le piston de cornrnande de la vitesse
à celui de cornrnande de f injection. La position du pivot sur le levier flot-
tant peut varier grâce à un réglage par vis. Ce dernier ré,glage rnodifie la
course totale du plongeur et intervient aussi dans la rnise au point du régu-
lateur.

Lorsque le distributeur occupe sa position rnédiane, les pistons ob-
turent les lurnières de départ de 11hui1e" Selon que 1e prernier fitouvement est
montant ou descendant, lrhuile sous pression stécou1e par la lurnière supé-
rieure ou inférieure" Ces lurnières laissent passer Ithuile vers Ie servo-
rnoteur du régulateur de charge. C'egt un tarnbour à I'intérieur duquel se
dép1ace une palette radiale, Cette palette est sournise à Igaction de lthuile
sous pression sur chacune de ses deux faces. Le fonctionnernent du servo-
rnoteur stexplique au sirnple aspect de la figure.

Lorsque la palette est dans une positinn extrêrne, le jeu des valves
à billes perrnet Ia circulation de lthuile de graissage dans le servo-rnoteur
afin d'y éviterde brusques variations de ternpérature. Lraxe de celui-ci
attaque un porte-balai qui se déplace autour dtun collecteur circulaire fixe.
Chacune des larnes du collecteur est connectée en un point dtune résistance
rnontée en série avec Irenroulernent dtexcitation indépendante de la généra-
trice principale. Le m.ouvenrent du balai rnet en court-circuit une partie plus
ou rnoins grande de résistances: il en résulte une variation de courant dtexci-
tation et une rnodification de 1a. puissance élettrique rnise en jeu. Le régula-
teur de charge est donc un véritable rhéostat d'excitation dont la rrtanoeuvre
est cornrnandée par un servo-rnoteur hydraulique placé sous la dépendance
du rt'W'oodwardrr.

5. Réalisation des fonctions principale s,

Afin de faciliter la cornpréhension du fonctionnernent sirnultané de tous
les organes du régulateure nous corrrrnencerons par 10étude séparée de la réa-
ligation de chacune des fonctions príncipales.
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a) Maintien à une valeur constante de la vitesse de rotation du mo-
teur Diesel (fig" II-35).

Le régulateur assure cette fonction en rnodifiant Ia quantité de gasoil
injectée de telle façon que toute variation de 1a vitesse soit irnrnédiaternent
corrigé e.

Les organes intervenant dans cette fonction du régulateur sont :
Ie rnécanisrne de cornrnande et de contrôle de la vitegse, 1e rnécanisrne
de cornpensation et 1e rnécanisrne dtinjection.

Dans cette étude, nous supposons que la locornotive est en régirne
de traction. Le conducteur a placé Itaccélérateur dans une position inter-
rnédiaire (cran 5). Le rnoteur Diesel tourne à 1a vitesse de ?,75 + 4 x 80 =
595 tu /rnin.

Le piston de cornrnande de Ia vitesse est fixe car Ia position de lrac-
cé1érateur ne change pas (cran 5)" (voir 4 d ci-dessus).

Le piston de cornrnande des crérnaillères des injecteurs-pornpes
se trouve dans une position interrnédiaire entre les débits rnaxirnurn et rni-
nirnurn de gasoil

Sur la fig, II-35 les organes sont représentés dans leur position
dtéquilibre. Les rnasselottes sont verticales" La valve-pilote obture la
lurnière de départ et d'arrivée dlhuile du servo-rnoteur dtinjection via- le
rnécanisme de cornpensation" Le piston de ce dernier ôrgane se trouve au
centre de son cylindre"

Le plongeur de cornrnande de la valve pilote est sournis aux effortg
euivants :

- de haut en bas: effort du ressort antagoniste des rnasselottes. Cet effort
srexerce sur le plateau d'appui inférieur du ressort.

- de bas en haut: effort des rnasselottes appliqué au chernin de roulernent
inférieur de la butée à billes. Cet effort a pour cause fe rnouvernent de
rotation des rnasselottes (force centrifuge)"

Lorsque ces effets sont égaux, leur résultante est nulle et le plon-
geur est rnaintenu en position dréquilibre.

Lorsque lreffort dû aux rnasselottes varie, il y a déséquilibre. Pour
que cet effort varie, i1 faut que Ia force centrifuge varie: il faut donc une
variation de la vitesse de rotation du rnoteur.

Ces variations de vitesse sont provoquées par des variations de la
charge irnposée au rnoteur" Nous verrons plus loin que toute rnodification
de débit de la génératrice principale entraine une variation de 1a charge.
Une augrnentation de la charge provoque une dirninution de la vitesse, Une
dirninution de 1a charge provoque une augûtentation de la vitesse,
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Lee explications qui suivent sont relatlves au fonctionneTnent du ré-
gulateur dans Ie cas drune dirninution de la vitesse et du rétablissernent
de celle-ci à sa valeur norrnale (fig. II-36).

Une augrnentation de la charge du rnoteur Diesel provoque la dirni-
nution de sa vitesse de rotation"

La vitesse dirninuant, la force centrifuge qui rnaintenait les rnasse-
lottes en équilibre dirninue" Il en résulte gue la poussée du ressort anta-
goniste devient prépondérante. Les rnasselottes se rapprochent du centre.
Le plongeur est poussé vers 1e bas, La valve-pilote de contrôle de Itin-
jection descend et découvre la lurnière de départ de lrhuile verg le méca-
nisrne de cornpensation.

Lrhuile sous pression venant des accurnulateurs pousse le piston
flottant vers la droite, Ce déplacernent engendre un certain volurne. Ce
volurne drhuile est envoyé au cylindre dtinjection. Le piston drinjection
monte. Son action sur la tirnonerie des crérnaillèreg provoque une aug-
mentation de consornrnation de cornbustible par- le rnoteur,

Le déplacernent du piston flottant vers Ia droite provoque la corn-
pression du reseort de droite. Le ressort de gauche est détendu.

Les poussées des ressorts sur 1e piston étant inégales, il en résul-
te que les pressions drhuile de part et dtautre seront différentes. La pres-
sion de I'huile à gauche du piston sera plus grande que celle qui règne à
droite. Celle-ci est la rnêrne que ce1le qui règne dans le cylindre dtin-
je ction.

La fig. II-36 représente le piston flottant bien au-delà de sa posi-
tion rnédiane. La jupe de gauche découvre une lurnière qui donne accès à
un conduit rnettant les deux côtés du piston flottant en colnrnunication" Dans
ces conditions, lrhuile venant des accurnulateurs agit directernent sur le
piston drinjection. Ce passage drhuile par le by-pass ne se produit que
dans le cas dtune brusque et irnportante variation de la vitegge. Dans ce
cas, le volurne dthuile envoyé au cylindre drinjection est supérieur.à celui
gui est engendré par le déplacernent du piston flottant à partir de sa position
ûl.oyenne.

Le piston de cornpensation, solidaire du plongeur, srest déplacé vers
ie bas de la rnêrne quantité que la valve pilote. La face supérieure du pis-
ton est en coûrrnunication avec le cornpartirnent de droite du cylindre de
cornpensation. La f.ace inférieure corïrïrrunique avec le cornpartirnent de
gauche. Cornrne la pression dans celui-ci est supérieure à celle de droite,
la poussée de Ithuile sur la face inférieure du piston de cornpensation sera
supérieure à ce1le qui agit sur sa face supérieure. La vésultante de ces
deux forces tendra donc à déplacer le plongeur vers le haut.

Entreternps, sous lreffet de lraugrnentation d'alirnentation en gasoil,
la vitesse de rotation du rnoteur coñrmence à augrnenter. La force centrifuge
des rnasselottes sraccroît. A celle-ci srajoute lreffort de cornpensation. Ces
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deux forces srajoutent" Lorsque leur résultante devient supérieure à ltef-
fort du ressort antagoniste, le plongeur rernonte jusqu'à ltarrivée de la
valve-pilote à sa position rnédiane. Le départ dthuile vers le rnécanisrne
de compensation cesseo Le piston d'injectiorr est stationnaire. A ce rno-
rnent, le plongeur est en équilibre. Les forces qui le sollicitent sont les
suivantes :

- de bas en haut: force centrifuge des masselottes plua la force de cornpen-
sation.

- de haut en bas: force du reseort antagoniste des rnasselottes.

Lraugrnentation de ltinjection eet dosée de telle façon que 1e rnoteur
pourra tourner à sa vitesse prirnitive (275 + 4 x 80) tr/rnín , tout en en-
trainant une charge supérieure.

Le moteur nra pas encore atteint Ia vitesse à laquelle il tournait
avant lraugrnentation de la charge. Par lraugrnentation de ltinjection, il
continue à accélérer. En conséguence, la poussée vers le haut due aux
mas selottes augrnente.

Sous lreffet du déséquilibre de ses regsortg, le piston flottant revient
vers sa Pogition rì.oyenne. L'huile passe du cornpartirnent de gauche dans
celui de droite par un by-pass étranglé par une valve à aiguille réglable"
De ce fait, les poussées sf exerçant sur chacune des faces du piston de corn-
pensation srégalisent. Crest le réglage de 1'aiguille de cornpensation qui
déterrninera le ternps d1égalisation.

Ce ternps est rég1é de façon à être égal à celui quÈrnettra le rnoteur
pour rétablilsa vitesse prirnitive. 11 en résulte que lraugrnentation de la
force centrifuge srexerçant de bas en haut sur le plongeur se fait en syn-
chronisme avec la dirninution de la résultante deg poussées appliquées à
chacune des faces du piston de cornpensation. Lorsque la résultante des
poussées sur le piston de cornpensation dirninue, la force centrifuge des
rnasselottes staccroît dtautant. Ltéquilibre du plongeur est donc constam-
rnent rnaintenu jusqurà ltannulation de Ia résultante de cornpensation. Par
conséquent, pendant ces opérations, le plongeur restant en équilibre rnain-
tient constarnrnent la valve pilote en position Trl.oyenne.

Dans ces conditions, le rnoteur tourne à sa vitesse prirnitive
(275 + 4 x 80) trf rnin en entrainant une charge supérieure"

Les rnouvernents des organes du régulateur sont exagérés sur les
flgures. En réalité, i1s sont très petits sur Itappareil lui-rnêrne.

Le lecteur est invité à considérer le fonctionnernent des organes lors
df une dirninutíon de la charge (fig" II-37).

b) Etablissernent à différentes valeurs de la vitesse de rotation du
rnoteur DieseI (fie. Ii-38)

Cette fonction est réalisée par la rnodification et Ie rnaintien à dif-
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férentes valeurg de la tension du ressort antagoniste des rnasselottes. Les
organes intervenant dans cette fonction du régulateur sont les solénoldes,
le relais et ceux cités sous 4 e. La plaque triangulaire sur laquelle agis-
sent les noyaux des solénoldes A, B et C est connectée au bâtí du régula-
teur par un support élastique - (larne dracier). Elle peut ainsi prendre les
diverses positions que lui donneront les différentes cornbinaigons drenfon-
cement des noyaux.

Le relais, la plaque triangulaire et le piston de cornmande de la
vitesse sont reliés entre er¡x par une tirnonerie représentée schérnatique-
rnent.

Supposons que le rnoteur Diesel tourne à la vitesse constante de
515 tr/rnin (cran 4).

Provoquong le déplacernent du point trbrt de 1a tringle I'actt veïs le
bas. Dans ce firouvernent, ac pivote autour du point c, solidaire de fd,
et a, se déplace vers le bas d'une quantité proportionnelle à ltabaissernent
de b. Le plongeur du relais se déplace de la rnême valeur que a. Le pis-
ton distributeur entrainé par Ie plongeur découvre sa lurnière circulaire.
Lrhuile sous pression venant des accurnulateurs stécou1e sous débit inter-
rnittent vers 1e cylindre de comrnande de la vitesse. Le piston de celui-ci
descend, entraînant la tringle hg. La tringle ie entraînée par g, pivote
autour de e. Le point f sublt donc un déplacernent vers le bas propor-
tionnel à celui de g. La tringle fd descend, entraînant le point c. Celui-ci
fait tourner ca autour de b. Le point a rnonte entraînant le plongeur. Le
pieton distributeur reÌnonte jusqura.u mornent où le passage dthuile vers le
piston de cornmande de la vitesse eet obturé. A ce rnornent, les organes
sont arrêtés.

En se déplaçant ver6 le bas, le piston de comrnande de la vitesse
a Provoqué la coûrPression du reesort antagoniste des rrs sselottes. Celles-ci
se sont rapprochéee perrnettant au plongeur de descendre et à la valve-pilote
de laisser passer lthuile vers les rnécanisrnes de cornpensation et dtinjection.
Lralirnentation en cornbustible augrnente et Ia vitesse du rnoteur croît de fa-
çon à rétablir 1réquilibre du dispositif de commande.

Lraugrnentation de la vitesse est proportionnelle à la quantité dont
le piston gtabaisse à cause de la construction spéciale du regsort antagonis-
te des masselottes.

Nous pouvons déduire de ce qui précède que Itaugrnentation de la
vitesse de rotation du rnoteur est proportionnelle au déplacement vers Ie
bas du point b ou du point a, donc aussi du plongeur du relais.

Par le rnêrne raisnnnernent, nous arriverions à rnontrer que la dimi-
nution de la vitesse est proportionnelle au déplacement du plongeur du relais
vers le haut.

La buselure tournante du relais peut se déplacer suivant son axe en
coulissant dans ltalésage de son pignon de cornrnande" Lorsque le solénoide D
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est excité, la buselure s¡abaisse à fond. Ceci constitue aussi un rnouve-
rnent vers le haut du plongeur par rapport à la buselure et par conséquent
une tendance à la diminution de la vitesse.

Ce qui précède nous rnontre que les déplacernents du piston de corn-
mande de la vitesse sont proportionnels à ceux du point b.

La rniee sous tension de chacun des solénoides correspond aux rno-
difications suivantes de 1a vitesse de rotation du rnoteur Diesel :

A + 80 tr/rnin
B + 3?0 tr f rnín
C + 160 tr/rnin
D - I60 tr/rnin.

Chaque solénoide exerce une action différente sur le plongeur du
relais.

Le solénoide D enfonce la buselure de la quantité q,, Ce déplace-
rnent aura pour effet de dirninuer Ia vitesse de rotation de 160 ft/rnin.

Le solénoide C excité enfonce le plongeur du relais de la quantité
g, ce qui produit une augrnentation de la vitesse de I60 ft/rnin.

Les solénoldes B et A excités prorircquent respectivernent Itenfonce-
ment du plongeur des quantités 2 q et q,/Z ,

Les cornbinaisons de lrexcitation de ces solénoídes permettent drar-
river à faire tourner le rnoteur Diesel à plusieurs régirnes de vitesse.
La mise sous tension sélective est opérée par le conducteur en manoeu-
vrant ltaccé1érateur.

Le tableau qui suit indique Ia vitesse à laquelle tourne le rnoteur
pour chaque cran du controller.

Stop
IDLE
I
z
3

4
5
6

7
8

Position de Itaccé-
1ërateur

Solénoides sous tension Vitesse de rotation
.ten tr/rnln.

3

A
c

A+ c
+D
C+D
C
+c

B+C
A+B+

B+
A+B

0
275
275
355
435
515
595
675
755
835
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Considérons les organes du régulateur en position arrêtée lorsque
le moteur Diesel tourne à 515 tu/rnín. Le conducteur a placé ltaccéléra-
teur au cran4. Les bobinages des solénol'des ,{ et C sont sous tension.

Aurnóment où. le conducteur place ltaccélérateur au cran 5, les
solénoldes B, C et D sont excités. Le solénot'de A est désexcité et son
noyau rernonte sous lfaction du ressort antagoniste du plongeur du relais.
Le noyau du solénotde B est attiré à fond vers le bas. Le noyau de C garde
la rnêrne position. Le noyau de D provoque lrenfoncernent de Ia buselure
du relais"

Ces rnouvernents vont perrnettre à lthuile sous pression des accu-
rnulateurs de stécouler en débit interrnittent vers le piston de cornrnande
de la vitesse. Celui-ci srarrêtera au rnornent oìr son déplacernent corres-
pondra à une augrnentation de vitesse de B0 trfrnin.

Ltinjection sera rnodiliée en conséquence par les organes décrits
en 4 e. ... de tel1e façon que le moteur tourne à la vitesse constante
de 595 ftfrnin.

En observant un tachymètre pendant ltopération précédente, on
constate que la vitesse passe de Ia valeur 515 à une valeur bien supé-
rieure à 595 (630 t/rn). Ce phénornène est dû au fait que le ressort an-
tagoniste des rnasselottes est rnis en charge assez brutalernent lors du
Passage deg crans. Lrécart des vitesses serait encore plus grand si Ie
débit dthuile vers le piston de commande de la vitesse n¡était pas inter-
rnittent. Cette pointe de vitesse ne se produit qutau rnornent du passage à
un cran supérieur. Elle est plus irnportante lors des accéIérations du
rnoteur à vlde quren charge.

Lors dtune dirninutioïI corrrnandée de la vitesse, Ithuile srécoule
du cylindre des vitesses à la réserve via la lurnière du piston distribu-
teur et le piston dÎéchappernent.

Lorsque aucun solénolde nregt excité, le rnoteur tourne a.u ralenti
(275tr/rnín). A ce rnornent, tous les noyaux sont repoussés vers le haut.
La vitesse usuelle (cran 6) est ajustée par un écrou de réglage dont la rna-
noeuvre fait varier 1a position du point e" Le sirnple aspect de la figure
fait cornprendre lteffet du réglage. Cette rnise au point est effectuée lors
du réglage du régulateur,

En plaçant lraccélérateur en position rûStoprr, le conducteur provo-
que liexcitation du solénold.e D seul. Il en résulte la vidange du cylindre
de comrnande de la vitesee jusqutau rnornent où lrextrérnité supérieure de
la tige de guidage du piston (au niveau du point h) vient soulever Irécrou dtar-
rêt. Celui-ci entraine la valve pilote vers 1e traut. 11 en résu1te la vidange
irnrnédiate du cylindre dtinjection et lrarrêt du rnoteur.

Le piston de cornrnande de la vitesse est arrêté dans sa course vers
le haut paï une butée. Lorsque le rnoteur tourne au ralenti, celle-ci se
trouve à 3f 64" du piston. A ce rnornent, ltécrou dtarrêt se trouve àZf 64tt d.e
Itextrérnité de la tige. 11 sren suit que le plongeur du rnécanigrne de corn-
mande de la vitesse sera toujours soulevé avant lrarrêt du piston.
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c) Eouilibrase des charses-

Pour chaque position de lraccélérateur , le régulateur asgure le
rnaintien d¡une vitesse de rotation constante au rnoteur Diesel.

Pour chacune de ces vitesges, il existe une position bien déter-
rninée et fixe du point J, en régirne de traction ce point peut donc occu-
per I positions différentes et prédéterrninées. Comrne en régirne établi,
Ie distributeur dtéquilibre des charges est au centre. 11 en résulte que
à chaque position du point J correspond une position du point 1.

Autrernent dit, à chaque vitesse de rotation du rnoteur corres-
pond une valeur bien définie de I'injection.

Lorsque la locornotive est en régirne de traction, 1a puissance
prend une valeur bien déterrninée pour chaque position de lraccélérateur.
Crest ainsi que la puissance rnaximum nrest rnise en jeu qutà la condi-
tion de placer I'accé1érateur au cran 8. Aux crans irrférieurs, la puis-
sance prend des valeurs plus faibles.

I1 existe donc pour chaque régirne de la vitegse de rotation du
rnoteur une valeur correspondante de la puissance. Lcnsque le moteur
Diesel tourne à une certaine vitesse, lrinjection prend autornatiquernent
une valeur prédéterrninée capable drasgurer le développernent de puis-
sance prévu et correspondant à cette vitesse de rotation" Cette valeur
de lrinjection restera gensiblernent constante tant que le rnoteur tourne-
ra à la vitesse précédente.

En régirne de traction, 1e rnoteur Dièse1 est chargé par la géné-
ratrice principale. Afin que, pour chaque cran dtaccé1ération, la puis-
sance rnécanique dernandée par Ia génératrice au rnoteur, regte égale à
la valeur prédéterrninée, 1e régulateur ajuste la valeur du courant cir-
culant dans ltenroulernent drexcitation indépendante de Ia gênératrice
principale. Crest par la variation de ltintensité de ce courant que la
puissance électrique fournie par la génératrice egt rnaíntenue constante
pour une position donnée de lraccélérateur.

De cette façon, 1a puissance électrique développée par la géné-
ratrice principale eet toujours égale, au rendernent près, à la puissance
rnécanique fournie par le vilebrequin du rnoteur Diesel. Pour chaque
position de ltaccélérateur, le rnécanisme dtéquilibrage des charges assu-
re donc la rníse en jeu dtune puissance prédéterrninée et rnaintient 1téga-
lité entre les puissances électrique et rnécanique par le contrôle des va-
leurs de lrexcitation de la génétatrice principale et de lsinjection du
rnoteur Diesel.

Sur la fig. II-39 les dlfférents organes du rnécanisrne sont repré-
sentés dans leur position au repos.

Lrextrérnité supérieure de la boutonnière repose sur un pivot
solidaire du levier flottant t'Jlrr . Les points j et I sont reliés par des
tringles respectivernent au piston de cornrnande de la vitesse et au piston
d¡inj e ction.
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Lrindex solidaire de la tringle "hgtt "" déplace devant une échelle
drindication de la vitesse. Ltindex placé sur la tringle ttûrllt se déplace
devant Itéche1le indiquant la longueur dtenfoncernent des crérnaillères
drinjection. Cette dernière écheIle est en réalíté placée sur un secteur
mobile à lrextrémité du régulateur.

Dans ltétude qui suit, nous supposons que la locomotive est en
régime de traction et que le conducteur a placé 1?accéIérateur au cran 5.
Ces conditions sont les rnêrnes que celles qui étaient posées au départ de
lrétude du rnaintien de la vitesse sous 5 a.

Le lecteur est invité à relire 1e paragraphe 5 a avant draborder
ce qui suit. En fin de cette.explication, on aboutissait à la conclusion que
la vitesse prirnitive (595 trfrnin) était rétablie et que le rnoteur entrafnãit
une surcharge. En fait, cette surcharge est, cornrne nous allons le voir,
supprirnée par lraction du rnécanisrne dtéquilibrage des charges.

Puisque la position de 1raccé1éra.teur ne change pas, le point rrjtt
e st pratiquernent fixe.

Dès que (voir 5 a) le piston drinjection rnonte, afin de rétablir la
vitesse de rotation à sa valeur prirnitive, le point rrltt rnonte. Puisque
j est fixe, k rnonte d.rune qn"niité proportionnelle entrainant le distri-
buteur. Les pistons découvrent chacun leur lurnière. 11 en résulte que,
sous lraction de lehuile sous preõgion venant du moteur Diesel, la palette
du servo-moteur du régulateur de charge tourne dans le sens horlogique.
Par conséquent, le porte-balais du régulateur de charge provoquer par
son déplacernent, lraugrnentation de la résistance du circuit drexcitation
indépendante de Ia génêratrice principale. 11 s¡ensuit une dirninution de
lrintensité du courant qui y circule. Cornrne cette excitation egt concor-
dante, il en résulte une dirninution du flux total rnis en jeu dans les cir-
cuits magnétiques de la machine, ayant cornrne conséquence une dirninu-
tion de la puissance électrique. La puissance rnécanique dernandée au
rnoteur par la généraftice principale dirninue. La vitesse de rotation aug-
rnente. Afin de rétablir 1a valeur de celle-ci à 595 tufrnín, le rnécanisrne
décrit sous 5 a fait diminuer lrinjection" Le point I descend, entrafnant k.
Sous lteffet du ressort antagoniste qui ltentraîne vers le bas, le distribu-
teur dtéquilibrage des charges descend jusqulà supprirner le départ de
lrhuile de graissage du rnoteur vers 1e servo-rnoteur du régulateur de
charge. A ce rnornent, ltéquilibre est rétabli. Lrinjection a repris sa va-
leur initiale.

Dans ces conditions, le rnoteur DieseI tourne à la vitesse de SgStrfrnin
en entrainant exacternent la rnêrne charge que celle quoil avait avant Ia dirni-
nution de la vitesse dont il est question sous 5.a.

Ce qui précède nous rrrontre que 1séquilibre entre les charges est
congtamrnent rnaintenu. Toute variation de Itipjection provoque une variation
de la puissance électrique de la génératrice principale.
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6. Coneéquence de ltétude des fonctions principales du ré

Considérons les naouveûtents du levier flottant
cornotive est en régirne de traction.

gulateur 'W'oodward.

trjlrr lorsque la 1o-

Lorsque le conducteur place l¡accé1érateur au cran l, le rnoteur
Diesel tourne à275 ft/rnin. L'index d"'injection indique 1"68 cornrne lon-
gueur dtenfoncernent des crérnaillères. A ce rnornent, ltinJection dans
chaque cylindre cornmence à 4" avant le PMH et se termine au pMH.

Le conducteur porte progressivernent Itaccélérateur aulc crans in-
terrnédiaires pour le placer finalernent au cran 8. A ce rnornent, le rno-
teur tourne à 835 tr/rnín et lqindex d.ginjection indique 0,96t'. Dans ces
conditions, lrinjection cornñrence à24" avant le PMH et cesse au pMH.

A chaque avancefilent áe Itaccélérateur, le levier flottant est sou-
mis à des rnouvernents qui lui sont transrnis en ses extrérnités trjrr etrrlrr respectivernent par les pistons de cornmande de la vitesse et drin-
jection. Le point j descend et le point I rnonte pendant que lraccéléra-
teur passe du cran I au cran 8. Imrnédiaternent après le passage dtun
cran, le distributeur dtéquilibrage des charges quitte sa position rnoyenne.
I1 y revient lorsque le gervo-rnoteur hydraulique a, par son action sur la
résistance du circuit dtexcitation, provoque le dévelòppernent d.e la puis-
sance électrique correspondant à la nouvelle valeur de 1a vitesse de ro-
tation et de lrinjection.

On peut donc dire que, en régirne établi, le levier flottant tourne
autour du point k qui est pratiquement fixe.

11 en résulte que Itaugrnentation de lrlnjection est proportionnelle
à ltaugrnentation de la vitesse. Le diagrarî.me de 1a variation de la vitesse
en fonction de lrinjection se présente donc sous la forrne reprise à Ia
fig. II-40"

Comrne le couple drun rnoteur Dieeel ne dépend que de ltinjection,
on peut dire qutil est proportionnel à la vitesse de rotation. Le diagramme
de la vitesse en fonction du couple aura donc ltallure indiquée à la fig. II-4I.

On sait que la puissance rnécanique se exprirne par la relation C.N.
qui est 1e produit du couple par la vitesge de rotation.

Nous avons donc la relation :

Puissance = Couple x Vitesse

Les congidérations précédentes nous ont rnontré que le couple était
proportionnel à la vitesseo droìr :

Couple = Vitesse x Constante

et Puissancs = (Vitesse)z x Constante
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En régirne de traction, la puissance sera proportionnelle au carré
de la vitesse de rotation du rnoteur. D'oìr 1'allure parabolique (fig. 11-42)
qui représente 1a variation de la puissance fournie par le Diesel en fonc-
tion de Ia vitesse de rotation.

7. tr'onctlons secondaires du ré gulateur (fig. II-48)

Le régulateur cornporte un rnécanisrne qui provoque learrêt du rno-
teur dès que le graissage de celui-ci est cornprornis, soit par une résis-
tance anorrnale dans la tuyauterie df aspiration de la pornpe de graissage,
soit par une preÊsion insuffisante ar¡x endroits à graisser.

Ce rnécanisrne est relié: drune part à un point éloigné du circuit
de graissage par le raccord (3?,), dtautre part, à la conduite dtaspiration
de la pornpe à lthuile (33).

Influence drune preesion insuffisante dans le circuit de sraissase.

La pression de graissage captée par le raccord (32) agit sur Ie
diaphragrne (44) et repousse, vers la droite, le distributeur (34) qui,
dans cette position, établit la cornrnunication entre la face gauche du
piston (35) et le carter du régulateur.

Le diaphragme (a4) est égalernent sournis sur sa face droite, à Ia
Pression qui règne en (14) au-dessus du piston de réglage de la vitesse.

Si Ia pression de graissage vient à tornber en-dessous de la lirnite
dangereuse, le diaphragme en se détendant sous ltaction de la pression
qui règne sur sa droite, entraine le distributeur (:+) vers la gauche, éta-
bÏssant 1a cornrnunication entre les conduits (36) et (37) vers le fond du
cylindre dans lequel se rneut le piston (35).

La pression de graissage rninirnurn nécessaire pour rnaintenir le
diaphragme vers la droite est donc dtautant plus élevée que Ia pression
qui règne sur sa face droite est élevée, c. à d. que le régirne de vitesse
est éIevé.

Ctest ainsi gue :

- au ralenti, Ia preseionde graiseage rninirnurn nécessaire est 6 psi
(o,42 kgf crnz) i

- à pleine vitesse, la pression de graissage rninirnurn nécessaire estZ0 psi
(1,4 kg/crnz).

Au-dessous de cette presBion, le rnécanisrne drarrêt autornatique
est déclenché comrne suit :

Le conduit (36) est en liaison avec le circuit drhuile sous pression
fournie par les accurnulateurg.
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Ainsi, le piston (35) est sournis à ltaction de cette huile sous pres-
sion, dès que le distributeur (34) est attfué vers la gauche.

Cette action se produit de der¡x façons distinctes, selon le régirne
de vitesse du rnoteur.

Aux faibles résirnes de vites se.

(dans Ie cas de rnoteurs EMD pour les crans I etZ de Itaccélérateur).

Le passage direct de 1'huile sous pression dans le conduit (36)
est intercepté par la valve (38) qui reste ferrnée.

Lrhuile doit passer, dans ce cas, pâr un dispositif retardateur
cornbiné avec la buselure tournante (10) de la valve pilote (8). Ce dispo-
sitif ne perrnet qurun passage interrnittent de 1rhuile, chaque fois que, à
chaque tour, les orifices de la buselure tournante (10) et du rnanchon fixe
(39) se trouvent en regard" De plus, Ia section de passage du rnanchon
fixe (39) au conduit (36) est réglable. O: réalise ce réglage en rnodifiant
le recouvrernent des orifice:g du conduit (36) dtune part et du manchon (39)
drautre part, en faisant tourner celui-ci autour de son axe et en lrirnrno-
bilisant dans la position désirée.

On réalise ainsi une alirnentation lente du cylindre dans leque1 se
rneut le piston (35).

Par un régIage correct de la position du rnanchon (39) on arrive à
réaliser le rernplissage de ce cylindre en 35 à 45t'.

Aux régifires nornraux de vitesse

(dans le cas des rnoteurs EMD, pollr les crans 3 à 8)"

Le passage direct de lthuile sous pression dans le conduite (36)
est possible grâce à ltouverture de la soupape de by-pass (38) (dans les
rnoteurs EMD, cette ouverture est corntrrandée par lrabaissement de Ia
plaque triangulaire. ( 7).

Le rernpliseage du cylindre du piston (35) est ainsi réalisé en
quelques secondes.

Dans Ies deux cas les conséguences de lrarrivée drhuile sur la
face gauche du piston sont :35

a) le déplacernent du piston (35) vers la droite;
b) ta vidange de lrespace (I4) via les conduits (aO) et (+I) vers Ie carter

du régulateur;
c) Ia manoeuvre de llinterrupteur (42) du circuit df alarrne.

I1 en résulte lrarrêt du rnoteur, par suite du soulèvernent de la tige
de la valve-pilote drinjection (a) a.u contact du guid.e du piston de réglage
de vitesse avec la butée (21)"
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Lorsque le rnoteur est aux régirnes norrnaux de vitegse, cet arrêt
se produit irnrnédiaternent après que sre5t rnarquée Ia défaillance du grais-
sage (voir en (2) ci-dessus)"

Lorsque le rnoteur est ar¡x faibles régirnes de vitesse, cet arrêt
se produit dans un déIai de 35 à 45't après que stest rnarquée Ia défaillan-
ce du graissage. On évite ainsi un arrêt internpestif lors de la rnige
en régirne du rnoteur (voir en (l ) ci-dessus).

Irrfluence drune résistance anormale, dans le circuit draspiration de la
pompe de als sage.

Toute résistance anorrnale à Itaspiration de Ithuile se traduit par
une déforrnation du diaphragrne (45) vers le droite. Cette déforrnation a
une action sur la bille (46) qui est une soupape à double siège, appuyée
norrnalernent sur son siège de G par lraction de Ia pression de graissage
captée en (32).

Le poussoir (47) solidaire du diaphragme (+S) aécolle la bi[e (46)
de son siège de G et vient lrappuyer sur son siège de D. La cornrnunica-
tion est aussi coupée entre le raccord (32,) et la face G du diaphragrne (44).
Cette face se rnet à la pression dtaspiration (fS). Le diaphragrrre (aa) se
dé'place vers Ia G et Ie dispositif de sécurité fonctionne cornrne le cas
drun rnanque de pression de graissage. Ce dispositif de sécurité es t
tégIé pour fonctionner dès que Ie vide dans le conduit dtaspiration dépas-
se l6 à 20 pouces de rÌercure (0, Sl à 0,67 kg/crr.}),

Dispot itif d I anti-blocage (fie. II-49).

Au cas où, lors drun déclenchernent du piston drarrêt provoquant
la sortie du plongeur, le personnel voudrait rnaintenir ce plongeur enfoncé
afin de continuer la route, un dispositif spécial, rnonté à lrintérieur du
plongeur ouvre plus grand le retour dthuile du servo de contrôle des vi-
tesses vers le carter du régulateur ernpêchant ainsi toute fraude"

Influence du régulateur de charge sur les caractéristiques de la génératrice
principale.

1. !éalisation deg caractéristiques externes équipuissanteg dC!a génêya1
tr i c e pr inc ipal el ftig, -il 

- att

Considérons une locornotive en régirne de traction et supposons gue
le conducteur ait placé LtaccéLétateur en une position interrnédiaire (cran 5
par exerlple).

La génêratrice principale, entraînée par le rnoteur, tourne à Ia
vitesse de 595 trfrni.n.

Le régulateur rnaintient cette vitesse constante " Le régulateur de
charge, de son cõté, aju5te I'intensité du courant dans Ie circuit drexcita-
tion indépendante de la génératrice principale à une valeur te1le que la
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Puissance prédéterrninée. (pour 1e cran 5) soit effectivernent développée
(voir diagrarnrne P = f(N). -

Dans ces conditions, la teneion aux bornes de la génératrice prin-
cipale est U volts et le courant débité dans les rnoteurs de traction est
I ampères.

Pour la vitesse de rotation de 595 trfrnin, la caractéristique ex-
terne de la génétatrice principale résultant des excitations dépendantes
est de Ia forme AB. Elle est forternent tornbante. Crest la caractéris-
tique en charge dtune génératrice à excitation corrpound-discordante.
Lr enr oulernent d I excitation indépendante produisant un flux conc ord.ant,
le point de fonctionnernent de la génératrice principale dans les cond.i-
tions définies ci-dessus se situera en C. La tension atÞ( bornes de la
génératrice principalevautv = oDvolts, etle courantd.ébitér = oE
ampères.

La tension aux bornes résulte de la sornrne des tensíons données
par les excitations dépendantes de la général'¡íce principale (E F) et de
celle donnée par lrexcitation indépendante (F C). On a :

U=EF+f'C.
La puissance débitée par Ia génératrice principale a cor:rì-me va-

leur:

P = U I = O D x O E = surface du rectangle ODCE.

Supposons que pour une raigon quelconque (augrnentation de la
résietance à la traction) la vitesse du train vienne à dirninuer.

Il en résulte une augnrentation d,u courant d.ébité par la génératrice
principale.

Le point C se déplace vers la droite et parallèlernent à la carac-
téristique A B car les excitations dépendantes de 1a génératrice princi-
pale sont influencées directernent par lee variations du débit. Lorsque
le point C atteint sa nouvelle position C., , le courant débité vaut
O E, = I, et la tension aux bornes Ul = t, C,

Celle-ci se décompose cortaln.e suit :

I E I. +F cU
1 I 1 I

La tension donnée par ltexcitation indépendante est telle que :

c cr'r'I I

Lrintensité du courant dtexcitation indépendante nta donc pas varié.

Dans ces condltions, la puissance aux bornes de Ia génératrice
principale vaut Pl = Ut It = surface du rectangle O Dt Ct Ef
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Les constructions de 1a f.ig. II-43 rnontrent clairernent que la sur-
face O Dl Cl Er est plus grande que la surface ODCE. La différence entre
les deux- - - sirrfaces est représentée par Ie rectangle DrClCiDi .

Lorsque Ie courant débité par la généxatrice principale passe de
Ia valeur I à la valeur I, , la puissance aux bornes augmente de Ia valeur
représentée à 1téchelle'du graphique par le rectangle DrClCiDi .

Ltaugrnentation de la puissance électrique provoque une augrnenta-
tion de la puissance rnécanique dernandée par 1a génératrice au rnoteur
Diesel. Le rnoteur est surch argé, sa vitesse de rotation dirninue" Le
rnécanisrne de rnaintien de la vitesse agit cornrne expliqué sous 5 a. Lrin-
jection augrnente. En conséquence, le distributeur du rnécanisrne dréqui*
librage des charges rnonte provoquant par lrinterrnédiaire du régulateur
de charge lraugrnentation de la résistance du circuit dtexcitation indépen-
dante de la génératrice principale.

Sur la fig. IL-43 le poínt C, descend jusqu?en Cl . A ce rnornent
le distributeur dtéquilibrage des cltarges est revenu en position Er.oyen-
ne (voir 5 a). Le point Cl est tel que la puissance Ul 11 développée ä ce
rnornent soit égale à U I" Le point Cl est Ie point de fonctionnernent de
La génératrice principale pouï la vitesåe de rotation de 595 tufrnín et
pour un débit de 11"4.

Pour le rnoteur Diesel, le régirne au point Cî., est exacternent le
rnêrne quren C : la vitesse de rotation et ltinjection - sont les rnêrnes"

Pour la génératrice, les puissances débitées en Ct., et en C sont
égales rnais elleg résultent des produits dtélérnents qui ' ont varié en
gens contraire. En C?., la tension au:,( bornes e6t'plus faible et lecóurant
débité eet plus grand qü'en C. LtégaLíté U I = Url,Ir, est cependant rnain-
tenu.

En considérant dtautres augrnentations de courant à partir du point
CtI, noug trouverione drautreg points CoZ , Ct3 , Ct4,... tels que :

U I = Utl ItI = U'zI'z = Ut3 It 3 = U'4It4 ..'..

Ces points se trorrvent toug sur la courbe dréquatlon U I = Constante"
Crest lrhyperbole équilatère dont les asyrnptotes sont les axes des coor-
données et qui passe par le point de départ C. Cette courbe a lrallure
AIB1'

Dang la zone de droite de la courbe, les choses ne se passent pas
exacternent cornrne ci-dessus.

Supposons que le point de fonctionnernent de la généxatrice se situe
Pour les rnêrneg raisons que précédernrnent, le courant I, augrnente

prend la valeur I., .

en C
¿̂et

Le point C, est tetr que îZCZ = F3C3.
dessous de 1thyperbole. La gánératrice déve

Le point C, se trouve en-
loppe rnoins de puiseance en
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C, guten Cr,(rectangle D'3 C'3 C3 D3).

Le r.noteur Díesel est déchargé drautant, Sa vitesse de rotation aug-
mente. Ltinjection dirninue. Le distributeur du rnécanisrne d:équilibrage
des charges descend, provoguant la rotation du régulateur de charge vers
une augrnentation dtexcitation" I1 en résultera la montée du point C, jusguten
C'U situé sur lthyperbole"

Le lecteur est invité, à titre dtexercice, à considérer des dirninu-
tions du courant débité par la génératrice principale. Il constatera que,
dans la zone de gauche, le rnoteur Diesel est déchargé et qutil egt surchar-
gé dans Ia zotte de droite"

La caractérietique externe de la génératrice principale tournant à
la vitesse de 595 trfrnin est donc de la forrne 4.,8., . Cornme le rnoteur
Diesel tourne à 8 régirnes différents de vitesse,' - Ia génératrice princi-
pale aura I caractéristiques externes de la forrne Af Bt.

Z, Courbe de réelaee de la génératrice principale (fig. II-aa).

La courbe de réglage de La génératrice principale pour une vitesse
de rotation déterrninée est ce11e qui donne la variation de Itintensité du
courant dans le circuit dtexcitation indépendante en fonction du courant
débiré.

Ltallure de cette courbe peut être déduite du diagrarnïne (fig. U-+:).
En effet, il suffit de porter sur un graphique les différentes valeurs C F ,

CoI Fl CZEZ C'3 F3';..,...... et ordonnées correspondantes aux courantg
débités par la génératrice principale soient I I, , IZ , 13 ...

Cette courbe a une allure en V (fig. II-a ). Celle que représente
le graphique est établie par des augrnentations du courant débité par la
génératrice principale 

"

Dans Ia zone de gauche, leaugrnentation du courant provoque des
surchargeg du rnoteur Diesel" Le régulateur Woodward réagit en soulevant
1e distributeur d0équilibrage des charges. Le servo-rnoteur du régulateur
de charge tourne dans le sens horlogique et provoque la dirninution de 1!in-
tensité du courant d'excitation (fig" tt-+S).

Dans La zone de droite, 1!augrnentation de ltintensité du courant de
débit provoque la rotatÍon du servo-rnoteur hydraulique dans le sens anti-
horlogique. Le courant drexcitation augrnente (fig. II-a6)"

Cette courbe de réglage est celle qui correspond à la vitesse de
595 tr/rnin (cran 5). La génératrice principale possède une farnille de I
courbeg de réglage sernblables à celle-ci"

3 Svnthèse des variables de fonctionnernent.

Afin de faire apparaftre, de façon sirnultanée, les actions du régu-
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lateur 'W'oodward et du régulateur de charge sur les différentes variables
de fonctionnernent drune locornotive en régirne de traction, les courbeg
donnant 1es variations de ces éLéments en fonction dt¡ courant débité par
la génératrice principale sont tracées sur le graphique (fig. II*47).

Seul Itaxe des abscisses est gradué en arnpères. Pour la facilité
du tracé des courbes, 1!axe des ordonnées nregt pas gradué. Les origines
de ces diagrarnrnes ne sont pas situées sur l8axe des abscisses.

Les rnegures ont été faites sur llune des 2 locornotives reñrorquant
untrain de 1?50 T. et abordant une rarnpe d. t 13 " /" o , loaccélérateur
étant placé au cran 4.

La courbe V représente la variation de 1a vitesse du train en fonc-
tion du courant débité par la G" P. Lors de ltabordage de la ranrpee le
courant débité vaut 762 A" La dernière lecture faite indique un courant
de 1800 A. Pendant cette augrnentation dtintensité, la vitesse du train
est passée de 50 krn/h à 10 krn/h.

La courbe VI indique la variation de la tension au>( bornes de Ia
G.P. Celle-ci dirninue au fur et à rnesure de 1¡augrnentation de Itintensité
du courant débité (voir la caractéristique en charge de la G.P. ) (fig.II-43).

La courbe I représente la variation de ltinjection en fonction du
courant de débtt de la G. P. Crest une droite pratiquernent parallèle à
Itaxe des abscisses. Ltinjection ne varie donc pas lorsque 1e conducteur
ne rnodifie pas la position de Itaccélérateur. La longueur d!enfoncernent
deg crérnaillères vaut Ier3,

La courbe II représente 1a variation de la vitesse de rotation du
rnoteur Diesel en fonction du courant de débit de la G. P" Ctest une droite
parallèle à lraxe des abscisses. La vitesse est rnaintenue par le régu1a-
teur 'Woodward à la valeur constante de 51 5 trfrnin,

La courbe III droite parallèIe à lraxe des abscisses représente la
variation de la puissance a.ux bornes de la G. P. en fonction du courant dé-
bité. La valeur de la puissance ne change pas" Ceci pouvait être prévu,
En effet, la viteese de rotation du rnoteur Diesel (cran 4) et ltinjection
eont congtantes.

La courbe IV est celle de réglage de la G" P" pour Ia vitesee de
yotation de 51 5 txfrnin (cran 4). Dans la branche descendante de la courbe
(gauche), ltaugrnentation du débit de la G" P, provoque des surcharges au
rnoteur Díesel. Lrim/erse se produit dans la branche rnontante (droite).
Leg rnouvernents du régulateur de charge sont schérnatisés pour chacì¡ne
des branches de la catactéristique. Le courant drexcitation est rtaininturn
pour un courarrt de débit un peu inférieur à 1200 A. Ceest à ce rnornent
que le sens de rotation du régulateur de charge change.

4. Dispositif de retour rapide à l0excitation qi4i!qu!q-(ftg. II-56).

Dane divers cas (transition, patinage, etc" ". ), il est nécessaire de
réaliger autornatiquernent Ie retour au rninirnurn dtexcitation de la G" P"
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Cette rrr.anoeuvre est cornrnandée par 1!action du solénolde O. Lors-
quril est excité, son poussoir enfonce le double piston plongeur (29) ¿an"
sa buselure, ce qui perrnet à lrhuile sous pression enJermée entre Ies 2
corps du piston plongeur d!accéder au cylindre (30) sous le piston (31 ).
Celui-ci en se soulevant, atteint la butée du ressort (28) qutil cornprirne
et entraine dans sa course ascendante la valve-pilote (27) du régulateur
de charge. Par ce rnouvernent, lthuile sous pression est adrnise dans le
régulateur de charge sur la face G de la palette rnobile tandis que la face
opposée est mise en cornmunication avec le carter. Le bras du régulateur
est ainsi entrainé de la. position de charnp rnaxirnurn vers la position du
charnp rninirnurn

G. Positions caractéristiques du régulateur.

Les fig. II-50 à il-56 représentent schérnatiquernent les régula-
teurs W'oodward et de charge, ainsi que les liaisons existant entre le pre-
rnier et le rnoteur Diesel.

.{ Ia lurnière de 1rétude qui précède, le lecteur peut se rendre cofirp-
te du fonctionnernent au prernier coup dtoeil" Nous allons cependant passer
gornrnairernent chacun de ces schérnas en revue.

I Moteur Diesel à ltarrêt (fie. II- 50).

La pornpe à huile du régulateur ne tourne pas. Lrhuile ntest sous
pression dans aucune partie du régulateur \{'oodward. Il en est de rnêrne
du régulateur de charge car les pompeg à huile du rnoteur Die.seI ne tour-
nent pas

Le plongeur du relaig de cornrnande de la vitesse assure la mise
en cornmunication de la charnbre (14) avec la réserve dthuile. 11 en résulte
un soulèvernent de la valve pilote (2) par ltécrou drarrêt (21). Le rnéca-
nisrne de cornpensation et le servo-moteur drinjectíon sont en cornrnuni-
cation avec la réserve dthuile.

Ltindex de la vitesse se trouve en face du repère ttSTOPrr. Ce1ui
dtinjection en face de lrindication Itt9ó.

Le régulateur de charge ge trouve à ltexcitation rninirnurn car,
lors de la rnise à lrarrêt du rnoteur Diesel, le solénolde 0 était sous ten-
sion.

Z. Moteur Diesel tournant au ralenti et à vide (fig. II- 51 ).

Dans cette situation, ltaccélérateur est en position rrIDLErf. Aucun
des solénoldes A, B, C ou D nrest sous tension. Seul, le solénold.e 0 est
excité, provoquant ainsi 1?élirnination du rnécanisme dtéquilibrage des
charges.

Le régulateur de charge est en position drexcitation rninirnurn. Lrin-
dex de vitesse est en face de tiIDLErt. Celui drinjection en face du resp. ltr79.
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3. Locornotive en régirne de tractlon - Accé1érateur au cran I (fig. II- 52).

Dans ces conditions, le rnoteur Diesel tourne au ralenti (275 ftfrnín).
Le solénolälelrOtr nregt pas sous tension. 11 en résulte que le rnécanisme
dtéquílibrage des charges eet en service. Ceci est drailleurs norrnal puis-
que Ia génératríce principale débite dans les rnoteurs de traction.

Lrindex de vitesse se trouve sur IDLE. Cet élérnent ajouté à celui
du centrage du distributeur dréquilibrage des charges assure au levier
flottant (23) une position telle que f index drinjection se trouve en face du
rep. I "68.

Le fait que le distributeur (25) occupe sa posltion trroyenne indique
que le courant débité par la génératrice principale ne varie pas. Dès qutil
variera, le rnécanisrne dtéquilibrage provoquera ltégalisation des puis-
sances (Prn et Pe) en rnodifiant la position du bras du régulateur de charge.

4. Locornotive en régirne de traction au cran 4 (frg. II- 53 ).

Lee solénoltles A et C sont allrnentés. Le rnoteur Diesel tourne à
515 trf rrlirl. Lrindex de viteese 6e trouve en une position interrnédlaire
entre IDLE et FULL-SPEED"

Ltaugrnentation du courant débité par la génératrice principale a
provoqué une augñì.entation de la charge irnposée au rnoteur Diesel. Les
rnasselottee se rapprochent et le distributeur (27) eat soulevé provoquant
alnsi une dirninutíon de la puissance irnposée par Ia génératrice principa-
le au Diesel.

Le fonctionnement du rnécanisrne serait le rnêrne lors drune dirni-
nution du courant de débit dans la zone opposée du graphique (U, I).

5. Locornotive en régirne de traction au cran 8.

Ltindex d¡injection indique 0"92 (pleine puissance).

6. Manque de pression dthuile - Cran 4 (fig. II- 5a)"

A ce régirne de vitesse, la plaque triangulaire provoque lrouvertu-
re par la soupape (3S) de la conduite dralirnentation en huile du rnécanisrne
de protectlon contre le manque de pression dthuile.

Le rnoteur Diesel starrête en quelq.ues secondes car le recul; du
piston (SS) se fait très rapidernent (débit drhuile constant ). Les rnasse-
lottee, brusquernent déchargées, srécartent.

7. Manque de pregslon dihuile - Cran I (fig. II- 56).

La flgure rnontre les rnouvernentg des organeB au cas où Ie rnanque
de preøsion drhuile survient lorsque la locornotive est en traction, le rno-
teur Diegel tournant au ralenti.
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La plaque triangulaire nrétant pas abaissée (aucun solénofde nrest
alirnenté), 1" soupape (38) ferrne le by-pass et 1récoulernent dthuile sous
pression vers le piston (35) est interrnittent. Celui-ci recule par consé-
quent lenternent. Lrarrêt du rnoteur Diesel est obtenu après un délai de
35 à 40".

Dans les deux cas (6 et 7), lrinterrupteur LOS ferrne le circuit
des larnpes de signalisation (jaunes).

8. ORS excité (frg. II- 56).

La locornotive est en régirne de traction. Lraccélérateur est au
cran 4. Ltexcitation de ORS provogue le départ du bras du régulateur
de charge vers lrexcítation rninirnurn. Le rnoteur Diesel, brusquernent
déchargé, tend à augrnenter de vitegse et les rnasselottes srécartent,
provoquant la dirninution de Itinjection. Ltindex se déplace vers la
valeur Ltt79. Ltindex des vitesses garde la position çlutil occupait avant
lrexcitation de trOrr.

H. Résurné des fonctions du régulateur.

Les fonctions du régulateur 'W'oodward et du régulateur de charge
se résurnent de la façon suivante :

a) Fonctions principale s.

1. Equilibre des puissa nc es.

Lorsque la locornotive est en régirne de traction, le régulateur
'Woodward et le régulateur de charge asgurent un équilibre constant en-
tre la puissance rnécanique développée par le rnoteur Diesel et la puis-
sance électrique rnise en jeu dans la transrnission"

2. Déterrnination de 1a valeur de la puissance.

Pour une position donnée de lraccélérateur, le régulateur 'W'oodward

et le régulateur de charge établissent et rnaintiennent dans La zone dtac-
tion de ðelui-ci la puissance rnise en jeu à une valeur prédéterrninée et
constante. La valeur rninirnurn correspond à la position I de ltaccé1éra-
teur et la valeur rnaxirnurn, à la position 8.

3. Vitesse de rotation du rnoteur Diesel.

Pour une position donnée de lraccélérateur, le régulateur 'VV'ood-

ward aasure ltétablisgernent et le rnaintien ä une valeur constante de la
vitesse de rotation du rnoteur Diesel"

La vitesse de ralenti correspond aux positions IDLE et I de
ltaccélérateur.

La vitesse rnaxirnum correspond à la position 8.
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b) Fonctions secondaires.

l. Protection du moteur Diesel contre toute déficience du circuit de grais-
sage.

Le dispositif de protection est inclus au régulateur 'W'oodward, 11 a
pour effet drarrêter Le moteur Diesel lorsque la pression drhuile est trop
faible ou gue la dépression ä ltentrée de Ia pornpe de circulation drhuile est
trop grande.

2. Dirninution de lrexcitation de la s.énératrice princiÞale.

Dans certains cas¡ norrnaux et anorrnaux de fonctionnerrrent de la
trangrnission électrique et du rnoteur Diesel, un dispositif inclus a.u ré-
gulateur \{'oodward provoque le déplacernent rapide du régulateur de charge
vers la position drexcitation rninirnurn.

I. Graissaqe du rnoteur (fig. II- 5?).

Le graissage du rnoteur est assuré par de 1!huile sous pression.
Le systèrne de graissage se cornpose des trois circuits distincts:

- le circuit de filtration et de réftígétation (circulation);
- Ie circuit de graissage proprernent dit;
- le circuit de refroidiseernent des pistons.

1. Le circuit de filtration et de réÍ.rigération.

Lthuile est aspiïée dans la réserve située à la partie inférieure du
moteur. Par un tuyau plongeant dans une fontaine (1), 1" pornpe de circu-
lation (3) aspire lrhuile via un filtre rnétallique à grosses rnailles (2).
Celui-ci se trouve dans le cornpartirnent ferrné par le couvercle carré
dans la boite à filtres placée du côté avant-droit du rnoteur.

Lorsque le rnoteur tourne à sa vitesse rnaxirnurn, la pornpe de cir-
cuLation débite 720 litres par rninute. Cette pornpe refoule lrhuile vers le
réfrigérant d'huile (5). Celui-ci est du type à tubes dteau. L'hulle y cède
ses calories à lreau de refroidissernent du rnoteur diesel. A la sortie du
réfrigérant, lrhuile pénètre dans le filtre I'Michiana" (4). Cetui-ci se corrr-
pose de quatre élérnents en tissu de forrne cylindrique et disposés horizon-
talernent par groupes de deux. Lthuile y circule de 1¡extérieur vers lrinté-
rieur. La cuve cylindrique (4) contenant les filtres rrMichianarf est divisée
en deux cornpartirnents. Lthuile y entre par Ie cornpartirnent de droite et
en sort par celui de gauche. Pour passer drun cornpartiernent à lrautre,
lthuile traverse les élérnents filtrants par leur tube central et la soupape
by-pass (14), Celle-ci établit une cornrnunication directe entre les deux
charnbres de la cuve. Lthuile passant par les by-pass n?est donc pas fil-
trée par les élérnents en tissu.

Du ttMichianatr , lrhuile pénètre dans le cornpartirnent (6) de la boite
à filtre. Là, elle traverse deux cartouches filtrantes rnétalliques à fines
rnailles,
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Laf.ig, II-57 rnontre égalernent une conduite de trè
(12) de désaération sur l.aque1le est branché un robinet (I3
perrnet le prélèvernent des échantillons.

sf
)à

aible section
pointeau qui

Un by-pass (l 6) avec voyant cornbiné (I7) connecte la cond.uite de
refoulernent de la pornpe (3) à celle drentrée du cornpartirnent (6) de 1a
bofte à filtre; i1 perrnet de dériver une partie de lrhuile en cas drobstruc-
tion dans 1e filtre ?rMichianar0 ou en cas de surpression.

2, Le circuit de sraissa ge.

Après filtration en (6), lthuile est aspirée par les pornpes (7) et
(8) appelées respectivernent pornpe de graiseage et pornpe à huile de re-
froidissernent des pistons. Ces pornpes contenues dans le mêrne carter
sont corrrrne 1a pornpe (3) du type à engrenages.

La pornp" (?) débite 409 litres par rninute à la vitesse de rotation
rnaxirnurn. Cette pornpe refoule lthuile dans Ia rarnpe principale (10)
gituée dang le V du carter (fig. II-6). A ltentrée de celle-ci est rnonté
un by-pass (11) qui laisse retourner lthuile dans la réserve lorsque sa
pression tend ä dépasser 3, 5 kgf crn}. Pattant de la raïïì.pe principale,
des condults auxiliaires assurent ltalirnentation en huiLe des paliers du
vilebrequin. Par des conduits intérieurs à celui-ci, lrhuile est arnenée
ar:x têtes de bielles. Les engrenageg de lravant du rnoteur sont graissés
par de 1'huile préIevée au palier (o" I ) du vilebrequin.

De lrextrérnité de la ranrpe principale partent des conduits de
grais6age pour les engrena.ges de ltarrière du rnoteur. Ctest de ce côté
que lrhuile venant de la rarnpe principale est adrnise au centre des ar-
bres à carnes pour graisser le rnéca.nisrne de la culbuterie et alirnenter
les rattrapeurs du. jeu" Lrhuile de graissage de la culbuterie retou.rne
à la réserve par des tuyaux traversant la boite à air (fig. II-6).

Sur la conduite drarrivée de lthuile les arbres à carnes (extrérnité
de la raûì.pe principal.e) sont réal.isés les branchernents allant au rnanornè-
tre de preesion dthuile et à lrappareil de protection contre le rnanque de
presøion drhuile inclus au régulateur Woodward.

3. Le circuit de refroidissernent.

La pornp. (8) asplrant lthuile à la sortie des filtres rnétalliques (6)
peut débiter 170 litres par rninute à ga vitesse de rotation rnaxirnurn. Cette
pornpe refoule l?huile par la conduite (9) ¿ans deux ranìpes parallèles à la
rarì.pe princípale et allant de lravant jusqutà lrarrière du moteur. En face
de chaque cylindre (fig. II-6) une d.érlvation ar,¡xiliaire est faite sur la ram-
pe. Le tuyau partant de la rarnpe se prolonge jusqu.tà la base de la chernise.
Son extrérnité est parallèle à ltaxe du cylindre et vient se placer dans un
logernent pratiqué dans Ie porte-piston lorsque celui-ci arrive au point rnort
bas. Lrhuile est dirigée par un conduit oblique vers 1es nervures de la tête
de piston pour le refroidir et assurer sa rotation. Elle graisse égalernent
le pied de bielle et les surfaces de pivoternent du piston sur 1e porte piston,
après quoi, elle retornbe dans Ia réseïvee par deux trou.s diarnétralernent
opposés forés dans le porte*piston.
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4 Pregsions dthuile dans le cir

à 835 tr
à 835 tr
à 275 tr
à 275 tr

de sraissase.

Valeur norrnale
Valeur rninirnurn
Valeur norrnale
Va1eur minirnurn

rnZ
rnZ
rn?

kg
kg
kg
kg

2,5à3
rr4
I à1,9
0r4

/rnin
/rnín
/rnin
/rnín

/"
/c
/c
/c rnZ

si, accidentellernent, la pression dthuile descend à une valeur
dangereuee, le régulateur provoque liarrêt du rnoteur (voir r' -2. ). A
ce rnornent, un bouton sort de la paroi avant du régulateur d.tune longueur
de l0 rrrm. Une bande ïouge est visible à la péripñérie du bouton. Celui-
ci doit être errfoncé avant de relancer le rnotãur.

5. Niv u de Ithuile

Ce niveau se rnesure à chaud, lorsque le rnoteur tourne au ralenti,
au rnoyel de la jauge prévue à cet effet. Celle-ci porte les inscriptionsrrLol4rrr (BAs) et "FULL" (plein). Le niveau d.oit êire cornpris entre les
deux repères. 11 doit être rnesuré lorsque le rnoteur tourne car si celui-ci
est à lrarrêt, lthuile contenue dans les boÍtes à filtres et le réfrigérant
srécoule darrs la réserve et le niveau rnarqué à la jauge est trop é1evé (de
90 rnm).

6. Ajoute et v idanse d'huile"

Les ajoutes drhuíle se font par le orifice découvert en enlevant le
couvercle carré se trouvant sur le cornpartirnent 2 de Ia boîte à filtres.
Ces ajoutes peuvent se faire sans danger lorsque le rnoteur tourne. Par
contre, lrenlèvernent du cava.lier de blocage des deux élérnents contenug
dans le cornpartirnent 6 ne peut pas se faire quand. le rnoteur tourne: il y
a danger de projection d'huile chaude.

La vidange du circuit de graissage se fait par un tuyau branché à
la base de la fontaine draspiration de la pornpe 3"

J. Circuit de refroidisserrrent (rig. rr- ss)"

Le rnoteur Diesel est refroidi par lteau. Les têtes des pistons
sont refroidies par de Ithuile de graissage.

l. Circuit principa1.

C'est le circuit proprernent dit de refroidissernent du rnoteur. 11
est schérnatisé à la fig. II-58.

La circulation de l.seau est forcée par deux pornpes centrifuges si-
tuées à lravant du rnoteur (fig. II-1). Ces pompes sont cornrnandées par
engrenages à partir du vilebrequin. Elles sont rnontées en charge : le ré-
eervoir dtexpansion (9) du circuit est surélevé et raccordé à Itáspiration
des pompes. Chacune dtelles refoule Itea.u dans 1a rarnpe principale située
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parallèleTnent au vilebrequin de chaque côté de la boíte à air (fig. II-6).
Afin de sirnplifier le schérna du circuit, une seule pornpe et unaseule rana-
pe y sont représentées"

Enface de chaque chernige, une prise dteau est faite sur la ranape
principale (2) (fig. II-59)" On peut voir à la fig. II-58 et fig. II-6, te chËrnin
stlivi par lleau depuis la rampe principale jusqurà la sortie du rnoteur.
Lteau venant de 1a rampe principale pénètre à 1a partie inférieure de la
chambre dteau de la chernise. Un déflecteur rnonté à lrentrée d.étourne
lreau et ltempêche de frapper directernent la paroi de la chernise - fig.II-59.
El1e en sort par des orifices conì.muniquant avec la charnbre dteau de la
culasse. A la sortie de celle-ci, lreau est déversée dans un conduit axial
(3) du rioteur entourant les cond.uits d.rarnenée des gaz brtlés aux collec-
teurs dréchappernent.

A ltarrière du rnoteur, le conduit central se terrnine par deux
tuyaux de forte section. Chacun de ces passages dreau aboutit à ltextré-
rnité-dtune rangée de radiateurs de refroidissernent (4), rnuni dfun tuyau
de désaération (18). Le schérna (fig" II-58) ne représente qurune rangée
de radiateurs et un geul conduit dtarrivée dteau. Lreau parcourant les
radiateurs en série, de Itarrière vers Itavant, cède ses calories à Itair
de refroidissernent traversant les rad.iateurs à ltappel des ventilateurs (5)
situés au-dessus. A la sortie des radiateurs, lreau pénètre dans le vase
drexpansion (9) contenant à sa partle inférieure le 

"éÍ.xlgérant d'huile (6).
De 1à, lrea.u retourne atu( poïnpes à eau.

Z, Circuits auxiliaires.

a) Circuit des therrnostats

Crest le circuit de contrôle de la ternpérature de lreau. Lteau de
circulation est prélevée par une tuyauterie de faible diarnètre à ltava,nt du
conduit central (3). Lreau traverse le réservoir (7) contenant les bulbes
des therrnostats. La sortie d'eau du réservoir (7)'aboutit dans le vase
drexpansion (9). Les bulbes des therrnostats sont d.onc influencés par de
lreau gortant du rnoteur : ctest ici que la ternpérature de lreau atteint sa
valeur la plus élevée.

La figure II-60 rnontre la disposition en plan des deux ventilateurs
par rapport aux radiateurs. Chaque ventilateur egt accouplé directernent à
lrinduit drun moteur triphasé à cage, rnis en rnarche à lrintervention d.es
therrnostats qui cornrnandent des contacteurs triphasés situés dans les cir-
cuits dralirnentation des rnoteurs. Le courant dtalirnentation des rnoteurs
est fourni par un alternateur incorporé à la génératrice principale. La
vitesse du rotor de lf alterna.teur est la rnêrne que celle du vilebrequin.
La fréquence de la tension triphasée engendrée est donc proportionnelle
à la vitesse de rotation du rnoteur Dieeel" 11 en résu1te que la vitesse des
ventilateurg est proportionnelle à celle du rnoteur Diesel et par co.nséquent
à sa charge. Lorsqu.e le régime de ce dernier varie, la vitesse des ven-
tilateurs varie dans la rnêrne proportion. La puissance de ventilation est.
donc autornatiquernent adaptée aux variatinns de la charge du rnoteur et
du débit des pornpes à eau.
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Les ventilateurs tournent dans le sens horlogique pouï un observa-
teur placé à ltextérieur de la locornotive et regardant le toit. Ils sont
situés au niveau de la toiture, leurs rnoteurs de cornrnande étant en-des-
sous. Le tableau ci-après donne 1es températures de rnise en rnarche et
df arrêt des ventilateurs.

Dérnarrage

Arrêt

Ventilateu.r no

77

7l

I

8z

77

z

Lrair aspiré par Ies ventilateurs entre par les volete à larnelles
ou ventelles situés dans le brisé de toiture au rnêrne niveau que les fil-
tres à air des parois" L'air traverse les radiateurs de bas ãn haut et
est rejeté à Itextérieur par-dessus Ie toit de la locornotive. Les volets
latérarrx sont rnanoeuvrés par des servo-rnoteurs à air cornprimé. Ils
srouvrent lors du dérnarrage du ventilateur no I et ils se referrnent lors
de son arrêt. Ltorgane dtadrnission drair aux servo-r:noteurs est une
électro-valve dont le bobina.ge est rnis sous tension en rnêrne ternps que
ltélectro de cornrnande du contacteur du rnoteur no I.

Le réservoir (7) (flg. II-58) contient en outre le bulbe drun ther-
mostat (ETS) qui, lorsque la ternpérature de lteau atteint 95' (ternpérature
dangereuse) provoque ltallurnage drune lampe rouge au tableau de bord.
et fait fonctionner la sonnerie dralarrne.

b) Circuit de chauffa ge.

Les chaufferettes dee postes de conduite sont de petits radiateurs
dans lraxe desquels tourne un ventilateur y forçant la circulation de lrair
aspiré à lrextérieur. Les ventilateurs sont accouplés à des rnoteurg él,ec-
triques cornrnandés à partir du tableau de bord. Dans chaque poste de
conduite, on trouve une chau-fferette à eau chaude (10). L'eau de retour
des chaufferettes passe par la conduite (I4). Des vannes A8 et 412 sont
rnontées sur leg conduite drarrivée et de retour dreau aux chaufferettes
perrnettant ainsi ltisolernent du chauffage en cas dravarie.

c) Circuit de rernolisg aq--e,

Lralirnentation du circuit se fait par le branchernent (I6). On trouve
un raccord de rernplissage sous chaque long-pan, Les raccords sont peints
en jaune. Avant de faire Ie remplissage, il faut ouvrir la vanne A I0 située
sur le trop-plein du vase dtexpansion. Lorsque 1¡eau srécoule par le trop-
plein, on coupe lralirnentation. "{près Itopération, la vanne A 1O est fer-
rnée. La comrnunication du réservoir (9) avec lf atrnosphère se fait par les
conduits de rernplissage.
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d) Circuit df appoint.

I1 est possible df alirnenter le circuit dreau du moteur par lreau du
réservoir de 1a chaudière ItVapor-Clarcksonrr au ûroyen drune pornpe à
rnain (t 9) après avoir ouvert les vannes A4 et A5 ou par une source exté-
rieure guelconque au rnoyen du flexible (20) et 1e robinet 46.

e) Circuit de_Íi4enge.

Pour vidanger le circuit, il suffit dtouvrir la vanne 49, Ce tuyau
est situé du côté avant gauche du moteur Diesel; il est branché à lrentrée
de Ia rarrrpe principale de gauche.

Pour assurer la vidange du canal axial (3), les culasseg dtextré-
rnité sont rnunies de tubes de décharge dteau prolongés: cer:x-ci font of-
fice de siphons (fig. II-6).

Pour f.aíre la vidange cornplète du circuit, il faut en outre ouvrir
le purgeur inférieur de la pornpe à eau de droite aínsi que les bouchons
des conduits de retour deg chaufferetteg, Ces derniere sont situés dans
les longs pans aux points les plus bas du circuit.

K. Circuit du corrrbustible (fís. rr-61).

La réserve de gasoil eet contenue dans deux réservoiSg cornrnuni-
quant entre eÌrx par leur partie inférieure. Ltalirnentation peut se faire
de chaque côté de la locornotive.

La circulation du gasoil est forcée Par une pornpe à engrenages
(3) entrainée par un rnoteur éIectrique. Le schérna fig. II-61 ne repré-
gente qurun seul réservoir" 

'w'.r'r.ùi'"r*c
La pornpe (3) aspire à travers un filtre @ situé

dans Ie cornpartirnent (2) drune boíte à filtres placée du côté avant droit
du rnoteur Diesel. Ltextrérnité du tuyau de aspiration se trouve au fond
du réservoir.

La pornpe refoule le gasoil dans le deuxième compartirnent (a) de
la bofbe à filtres Duplex. Le gasoil y est fíltré par une cartouche identique
à celle d.u cornpartirnent (2). Lorsque la cartouche du cornpartirnent (4)
est colrnatée par les irnpuretés, la pression au refoulernent de la pornpe
augrnente. Lórsqurelle ãttuittt la valeur de 1,050 kg/crnZ, une soupape
rnaintenue par un ressort taré srécarte de son siège et, par un by-pass,
livre le passage au gasoil directement vers la sortie du cornpartirnent (4)
sans être filtré.

De la sortie des filtres Duplex, le gasoil est dirigé vers les deux
filtres (,S) (fig. II-62). Le cornbustible traverse les parois des filtres de
llextérieur vers lrintérieur. Lorsque ceux-ci sont obstrués, la pression
à ltentrée augrnente. Dès qurelle àtt"ittt 3, 150 krr./ crn}, le gasoil stécoule
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par un by-pass dans la cloche en verre de droite. Celle-ci se rernplit.
Le cornbustible retourne à la réserve.

A la sortie des filtres (5) le gasoil est dirigé vers les deux rarn-
pes principales courant le long de chaque bac de culbuterie. Un branche-
rnent en face de chaque pompe-injecteur y amène le gasoil. La pression
d'injection est de l10O kgf crnT. Le cornbustible arrive aux injecteurs
en quantité 5 à 6 fois supérieure à celle nécessaire à lralirnentation du
rnoteur lorsque celui-ci travaille à pleine charge.

Le gasoil en excès, assurant le refroidissernent des pornpes-
injecteurs, est repris par les rampes (7) et renvoyé à la réserve via le
globe en verre de gauche. Ce globe, situé contre le rnoteur, doit être
rempli de gasoil bien clair lorsque le rnoteur tourne"

Afin de rnaintenir une certaine pression (350 gr/crnZ) d.ans la con-
duite de retour, 1a section du tuyau a été réduite au départ du globe.

Le rnoteur de la pornpe nourrice^est rnis en rnarche à partir des
disjoncteurs therrniques ilCtt et t'PornÞË à gasoilt' de ltarrnoire élec-
trique ainsi que de ltinterrupteur trCtr.Str du tableau de bord.

Dtautre part, dans le circuit drasservissernent du rnoteur, quatre
interrupteurs drurgence par bouton-poussoir sont intercalés : un au ta-
bleau de bord de chaque poste de conduite et un sur chaclue long-pan.
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3. .lnsVutl2onV.
4 Crhndea,laV.
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2. Cattî:z/pclds dcs atúactà carãrcs

3. ,?róre de ce¿ttrtaadc dcl aanq
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A. Constatation.

Après l-e l-ancement
drair ne stélève . pas ou
volr principal.

26.

du moteur Diesel, la pression
trop lentement dans l_e réser-

B. Causes possibles.

Le robinet
deIàIV.

FVrU du frein est pl_acé sur une positlon

Insuffisance ou manque d'huile dans
turbo-transmission.
Ouverture drun des purgeurs 4, T ou
Fuite importante dans les conduites
frein ou de la motorisation.

l-e carter de la

Compresseur(s) défectueux (soupapes).
Soupape du rel_ais Z0 cal-ée partiel_lement ou
temenL fermée.
Fil-tre à air 2 obstrué.

compJ-è-

Courroles drentraînement tombées ou g11ssant.
Robinet drisolement fermé entre l-e compresseur etréservolr princlpal. 1e

ê

P]acer l-es deux robinets FVJb du freln automatlque
en position rrdoubl_e Lractio.ntt.
contrôl-er l-e niveau dthuile dans l_a turbo-transmisslon.
Fermer éventuell_ement les purgeurs
Reméd1er éventuel_lement la perte dtair.
Contlnuer le service avec I compresseur.
Frapper légèrement sur la soupape du rel_ais ZO oufermer le roblnet après le réguratevr T1; créer en-suite une fulte au robinet de purge lJ du réservoirprinc lpal
si le filtre à alr est saÌé, ouvrlr Ìté}ément fi]trant.
Remettre éventuel-l-ement les courroies (après avoir ar-rêté l-e moieur díesel ).
Ouvrir le roblnet d'isol-ement.

Rema ue.

1

2

1
4

5

6

7

B

9

11.
pneumatiques du

C. Dé

. Pulsque l_e LSC est fer-mé à une pression depar lrair du réservoir de notorisatiãn ,l_iEVVAexcitée et la val_ve dturgence laj_sse échapper 1
..,4)tl.-: Li ; ;ij -t : íi": i¡ ¡',üt(;:i,ã bicue .

I

2

t
4

5

6

7

B

9

t ks/cm7
n'est pasrair ,r,: i¿.

Vu qu'1l y a deux
continué avec un seul.

cornpresseurs, le service peut être
Le débit est al-ors rédult de moltié.

F'a1re remplacer l-a locomotive des que possible.
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7. PlaTuc lrtàngru/øìte.
lO. êuto/uro lo<¿¡za¿ztt.
/(. Câtmá¡c da rcyze/alar cca{:y'zgte .

þ. âula? de ¡ftiz da cvu¡te d./ /D.r¿Þn.
2/, tc¡ot¿ d izrtêl d¿t ¿>vo¿r¿rtr
32. Ptat¿¡l¿¿,2 dh¿ttlc d¿t ¿>vala¿r dtàte/.
tt. i,wt;ahbtt de /a 7tem7>a a'áutìþ de 7rcti.ø¡tw,
51. P¿ilo¿t d¡il¿-e á<¿lc¿¿2.
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PARAGRA.PHE III. . TRANSMISSION

A. Ernplacernent deg orqaneB.

l. Caractéristiques entielle s.

La locornotlve possède der¡x postes de conduite, un à chaque ex-
trérnité, entre leøquels egt située la salle des naachines cornprenant
principalernent le rnoteur Diesel, lequel entrafne une génératrice prin-
cipale, un alternateur et une génératrice auxiliaire.

a) La s,énératrice pr inclpale produit du courant continu à haute
tension alirnentant les 4 rnoteure de traction via les contacteurs de puis-
sance et les inverseurs disposés dans lrarrnoire électríque.

Dans celle-ci noug trouvons encore les contacteurs de shuntage.

U) l_tatt""r"t"*- produit du courant triphasé alirnentant lee ven-
tilateurs MBL des rnoteurg de traction et via leg contacteurs A. C. les
2 ventilateurs de toitures RBL du circuit de refroidissernent.

c) 1a e produit du courant continu basse ten-
sion alirnentant la batterie et tous lee auxiliaires.

2. Localigation de 1r a areillage (planche I ).

a) Poste de conduite n" I :

Noug y trouvons

- le tableau de bord (planche 2 ).

Au centre se trouve ltarnpèrernètre principal A. P. rnuni drune
vis de correction de la position de lraiguille.

En-degsous de celui-ci se trouve un tableau rnentionnant leg in-
tensités rnaxírnurn que peut fournir 1a génératrice principale pendant
dee lirnites de ternps bien déterrninées.

A gauche se trouve le rnanornètre de contrôle de la conduite du
frein autornatique (n" 54).

A ltextrêrne gauche nous trouvong drabord Ies ? rnanornètreg inté-
regsant le circuit pneurnatique :

- preesion dang les cylindres de frein de chaque bogie;
- pressíon dang la conduite autornatique et dang la conduite drallrnentation

(ré servolr principal).

III-01



Près de cer¿x-ci nous trouvons le robinet du freín direct F d t (n"
30) et Ie robinet du frein autornatique tr'V4a (n" 26).

Contre la paroi à gauche du conducteur est placé un chauffe-plat.
En-dessoua se trouve le roblnet dturgence (no 72) pour ltutilisatiolr éven-
tueIle du frein autornatique.

Au milieu du tableau de bord, nous voyons la boÍte I'aivel-ey avec
aee 2 rangées de 10 interrupteurs dont la rangée supérieure peut être ver-
rouillée tandis que Ia rangée inJérieure reste libre.

Chaque interrupteur est dûrnent repéré au rrloyen dtune plaquette
portant sa dénomination.

Agauche de la boíte Faiveley se trouve lrinterrupteur à 3 posi-
tions pour le char¡ffage du poste de condulte. En-dessous est placé le
signal acoustique de ltinstallation de veille autornatique.

Un groupe de larnpes-térnoins, à droite de lta.mpèrernètre prin-
cipal renseignent le conducteur sur un fonctionnernent défectuer¡x. Chaque
larnpe est repérée au rrroyen drune plaquette portant la rnention de lrano-
rnalie à signaler.

Sous ces larnpes, à droite du conducteur, sont placés lee deux
interrupteurs deg phares rouges et blancs du poste de conduite occupé
(ltinterrupteur gauche pour 1es larnpes gauches, lrinterrupteu¡ droit
pour les larnpes droltes).

A côté des larnpes-térnoins est placé lrampèrernètre de charge
batterie "

A droite du tableau de bord sur un support séparé est placé
lrappareil indicateur Téloc et le bloc des controllers avec le controller
draccélération dit accélérateur et le controller drinversion. A learrière
plan est placé le bouton.-poussoir ESD de lrarrêt dturgence du rnoteur
diesel.

Sous le tableau de bord, on rencontre :

- la pédale de veille autornatique à droite à 3 positions;
- les pédales actionnant les trornpeo à gauche;
- lrarrnoire électJi_que contenant la presque totalité de ltappareillage de la

trangmis sion électrique.

Cette arrnoire présente deux faces opposées, lrune accesgible par
le poste de conduite, Itautre par la salle des rnachineg.

Les planches 3 et 4 donnent le détail de ltappareillage contenu dans
Itarmoire électrique, chaque organe 6tant désigné par son abréviation offi-
cieL1e, dont la dénornlnation cornplète est reprige à la liste des abréviations
(fíg. 54).
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- à lrextrêrne pointe du poste de conduite se trouve un compartiment ap-
p'elé nez accessible par une porte centrale et dang lequel se trouvent
les plaques à bornee I et 6 dans lee poeteg de conduite I et 2.

Les régulateurs SAB des tringles de frein eont accessibles dans
le nez.

b) Poste de conduite no II;

Il eet identique au poste de conduite no I, sauf en ce qui concerne:

- le tableau de bord où. ltappareil de vitesse enregistreur Hasler egt
rernplacé par un appareil indicateur;

- lrarrnoire électrique qui a f.ait place à une armoire veBtiaire avec lavabo.

c) Salle deg rnachines:

En partant de la porte de cornrnunication droite du poste I, donc
de lsavant verg l¡arrière, nous trouvong successivernerrt les appareils
euivants (voir planche I ):

- Tla paroi latérale de ltarrnoire électrique avec I¡interrupteur I S placé
au rnilieu.

- Le moteur du ventilateur du rnoteur de traction no 2 (MBL 2).

- Le bloc pneurnatique avec à côté le préchauffeur 49L5"7.

- Le compresgeur"

- La génératrice principale (GP) avec I'alternateur (ALT) rnontée dans
Ie rnêrne carter et au-dessus la génératrice ar:xiliaire (GA).

- Le rnoteur Diesel avec ses organes auxiliaires.

- Iies therrnostats ETS - TA et TB du contrôle de la ternpérature de lteau
de refroidissement.

- Les contacteurs AC I et AC 2 des rnoteurs des ventilateurs RBL I et
RBL 2;

- Le tableau de cornrnande du rnoteur diesel avec les boutons-pousgoirs
de dérnarrage et dtarrêt.

- Une prise de courant pour baladeuse.

- Le régulateur de charge L R,

- Le rnoteur du ventilateur du rnoteur de traction no 3 (MBL 3).

- La chaudière pour chauffage de la rame Vapor Heating type OK 46L6.
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B. Schérna de principe.

Les principes généraux de fonctionnernent des transrnigeiong élec-
triques ont été décrits dans le fascicule 10, chapitre IV, articles 63 à
93.

A la planche 5 nous ttouvons une r eprésentation irnagée des nrachi-
nes électriques tournantes de 1a locornotive et des principales connexions
qui les relient entre elles pour un sens de rnarche déterrniné.

Le seng de rotation deg rnoteurs de traction est reprégenté par une
flèche qui stadregge à un observateur faisant face au collecteur. Les rno-
teurs I et 3 tournent dans un sens et les rnoteurs 2 et 4 dang Lrautre, en
raigon de leur ernplacernent dans le bogie qui conditionne le sens drattaque
dea engrenages.

Cette dispositlon a dt être adoptée afin drassurer une rnarche ausgi
libre que possible à chaque bogie.

Ajoutons que les deux bogies sont interchangeablee rnoyennant une
sirnple rotatlon drun derni-tour.

Rappelong que lrobtention drune caractérietique à puissance constan-
te pour la génératrice principale exige la présence de trois enroulements
dt excitation:

t ) un enroulernent indépendant, alirnenté en basse tension;
2) un enroulernent shunt;
3) un enroulernent série dont le fh¡x s¡oppose à ceux créés par les deux

précédents et qui est appelé pour cette ra,igon différentiel ou discordant"

Des signes + et - ont été utilieés sur la figure pour indiquer le seng
des flux crêés par ces trois excitationg.

A rernarquer que la génêratrice egt encore équipée de pôles de
cornrnutation et d!enroulernents de cornpensation aingi que drun en¡oulernent
de lancernent.

Ci-après quelques données relatives à la génératrice principale:

type D ?2
constructeur E. M. D. (division de General Motors)
intensité rnaxirnurn 2400 arnpère s
tengion rnaxirnurn 1000 voltg

Les 4 rnoteurg de traction sont du type série. Le repérage des bor-
nes de Itindui.t et de ltinducteur est donné par les lettres A et F, corres-
pondarrt à la prernière lettre des rnots anglais rtarrnaturett (ind.ult) et
trfieldtr (charnp). Leg bornes correspondantes sont repérées par les doubleg
lettres A.A. et r.tr'.

Les contacteurs de puiseance LC LZ et LÇ 3-4 perrnettent lrobtention
permanente du couplage parallèle.
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On trouvera à la. planche ó le rnêrne schérna qurà la pla.nche précé-
dente, avec cette fois non plus une représentation irnagée des rnachines,
rnaig bien leur représentation schérnatique habituelle.

C. Circuit de puissance et protection.

I. Circuit de puigsance.

Le schdrna de principe du circuit de puissance se présente sous
lraspe ct de la planc he 7.

En partant du pôle * de Ia G. P. le courant parcourt succegsive-
rnent

- Ie ehunt de génératrice (génératrlce shunt Panel) placé sur le paruteau
de lrarrnoire électrique et qui a pour but de perrnettre le branchernent
drappareils de rnegure.

- le groupe des 4 rnotgur_q_4e traction MI, M2, M3, M4 connectés en per-
rrranence en parallèle. Si nous considérons par exernple Le rnoteur M,Z,
nous voyons que le courant pénètre dans ltinduit par La borne AAA', en
sort par la borne A2, ttaverse lrenroulernent correspondant du relais
d'antipatinage (lVheel-sfip) ïfS 1-2 (dont le rôle est expliqué plus loin),
traverge ltínverseur RVR 12 et, lrinducteur tr'Z - tr"Fz, de 1à revient par
lrinverseur RVF IZ et passe par l"tenroulernent différentiel à la borne
négatlve de la GP.

. Si nous considérons par ex. le rnoteur 4, nous voyons que le cou-
rant clrcule cornrne suit :

GP + , LC34, bornes AA4 - A4 de M4, un enroulernent du relais dranti-
patlnage WS 34 et 1{'S 14, RVR 34, lf excitation F4 - f"f"4 du M4, RVF 34,
ltexcitation différentielle de la GP et le - de Ia GP.

a) Couplage dee rnoteurg de traction"

On a adopté le couplage parallèle en perrnanence.

b) Arnpèrernètre principal AP.

A la sortie de 1a GP en eérie avec Itinduit est inséré un shunt, at¡x
borneg duquel sont branchés les deux arnpèrernètree AP des postes de con-
duite.

11 convient donc de noter ici que ltindication donnée par I'arnpère-
rnètre AP correspond à la valeur du courant débité par la GP.

Z, Protection d.u circuit de puigsance

Leø protections sont r
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)

)
)
)

a
b
c
d

les relais drantipatinage WS l2 - 14rS 14 et I¡t¡S 34;
le relais de rnasse GR ;

le relais de gurcharge CLR;
Ie relais de ghunta.ge FSR.

a) Relais d'antipatinase \4rS 12 - WS 14 - WS 34.

Lorsque le couple appliqué aux roues dépasee celui cornpatible avec
Itadhérence, 1e rnoteur de traction par suite de sa caractérietique gérie
va srernballer.

Grest pour éviter ce phénornène dont les congéquences sont de
nature à provoquer la destruction du rnoteur, que les relais dlantipati-
nage ont été insérés dans le circuit de puissance.

Chaque relais cornporte un circuit rnagnétique dont lrarrnature rno-
bile est norrnalernent écartée du noyau sous 1¡action drun reseort, lorsgue
le flux rnagnétique est nul.

Sur le noyau sont disposég der¡x enroulernents à gro6se section
parcourug chacun et en sens opposé par le courant total drun rnoteur de
tractlon"

Lorsque cex deux rnoteurg travaillent de façon identique, le flux
résultaht egt nul et lrarrnature reste écartée du noyau. Les contactg éta-
blis par le relais resterrt dans la position de la planche 7,

Si ltun des rnoteurs vient à sremballer, le courant absorbé par ce
rnoteur dirninue. Le déséquilíbre entre les deux courants qul parcourent
leg enroulernents du noyau donne naissance à un fh:x résultant de la diffé-
rence des flux de chaque enroulernent, suffisant pour attirer lf arrnature
ver6 Ie noyau et renverser la position deg contacts.

Pour le choix des cornbinaisons.deux à deux des 4 rnoteurg de trac-
tion, on a,drabord fait appel ar¡x rnoteurs extrêrnes 1 et 4 qui, au dérnar-
Tage, gont norrnalernent ltun déchargé et Itautre surhhargé par suite du
cabrage des bogies.

Ltensernble du circuit d| asservissernent dtantípatinage est détaillé
à la planche 8.

tr'onctionnernent du relalg d'antipgllgagg_.]þlanches 8 et 39)"

Entre les 4 rnoteurs de traction sont branehés 3 relais drantipati-
îrage, notarnrnent'W'S 12 entre les rnoteurs Ml et M2, IIS 34 entre les rno-
teurs M3 et M4 et WS 14 entre les rnoteurs Ml et M4. Le noyau de ces
relais cornporte 2 bobines qui sont parcourues respectívernent par le courant
de chaque rnoteur (WS tZ pax celui de MI et M2, IMS 14 par celuide MI et
M4 et \ryS 34 par celui de M3 et M4) rnaie dans un sens inverse de façon que
le noyau soit rnaintenu en équilibre.
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Au pivoternent dtun des essier¡x et par suite de ltaugrnentation de
rotation du rnoteur, la tension augmente et ltéquilibre du noyau du relais
drantipatinage correspondant sera rompu. Le noyau se déplace.

Supposons que lressieu d.u rnoteur M2 patine, \4rS 12 sera excité et
fonctionnera. Son interlock AB stouvre dans le circuit de la bobine du
relais BF ; celle-ci, non excitée, ferrnera son contact cD dans le cir-
cuit de ORS. Par conséquent :

I) L'excitation indépendante de la GP sera coupé9 (donc Itexcitation de
la GP dirninue);

2) ORS excitera le relais de charge LR qui se placera dans la position
ttré s istance rnaxirnurnr r.

En rnêrne ternps WS f 2 a f.errné son contact CD et Ia bobine de TDS
ainsi que la bobine ABV seront excitées, ce qui provoquera le serrage du
frein drantipatinage. En rnêrne ternps les larnpes 'WSL dans les deux postes
de conduites stallument" TDS ferrnera son contact A dans le circuit des
sablières FSV ou RSV" Celles-ci fonctionneront à condition que ltinter-
rupteur du sablage autornatique ASS soit ferrné.

Dans le cag de fonctionnernent du relais dtantipatinage'WS 34 ou
Iry'S I.4, au lieu de 1W'S I,2, le résultat serait le rnêrne"

En cas de mise hors service dtun bogie, la bobine du relais UrS t " 4sera toujours parcourue par le courant de M I ou M 4 et 1e noyau res-
tera attiré en perrnanence.

Lrexcitation de Bf" serait continuellernent coupée et aucune puissan-
ce éleetrique ne serait alors possible (bobine Btr' coupée par Ie contact ouvert
de AB de ïtIS 1.4).

Pour y rernédier, lf interrupteur TCOS est pourvu de contacts CD
et Etr' qui intervíénnent séparérnent selon le groupe de rnoteurs isolés
pour court-circuiter 1e contact AB de 14¡S 14.

Le but du redresseur V 4"

I1 a pour but, en double traction, dtéviter le fonctionnernent intern-
pestif éventuel du sablage autornatique de lrautre locornotive.

Le but du redresseur V 5"

11 a pour but, en cas de double traction, dtéviter le fonctionnernent
du frein dtantipatinage et lrallurnage des larnpes \rSL sur la seconde loco-
rnotive quand le conducteur veut faire fonctionner le frein dtantlpatinage
de la locornotive rnenante par enfoncernent du bouton-poussoir ABB.

Le but du yedresseur V 9.

Il doit éviter, en cas de double traction, le fonctionnernent des
sablières autornatigues, et du frein drantipatinage de lrautre locornotive
quand le relais diantipatlnage a fonctionné sur une unité.
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Relais de terre GR

r) Principe de la protection contre Les rnasses.

Etant donné que le circuit de puissance est cornplèternent ieolé,
tant à Italler qu'au retour du courant, une rnise à la terre accidentelle
(rnasse) dsun point quelconque du circuit ne constitue pas a prioii une
source dtavarie. Ce ntest qu!au cas oìr surviendrait une autre rnasse,
dans le circuit de retour gi la prernière avait eu lieu dans le circuit d¡al-
ler, ou le contrairer eutun court-circuit franc serait établi provoquant
alors des détériorations graves en raison des surintensités qui prendraient
nais sance.

11 convient donc de détecter irnrnédiaternent une rrlasse dès qutelle
se présente" Crest à cela que sert Le relais de terre GR (Ground Relay).

Dans ltarrnoire électrique, un interrupteur unipolaire perrnet driso-
ler le relais GR lorsquson fera des essais drisolernent au fitoyen de lrOhrn-
rnètre. En rnarche norrnale, cet interrupteur est plornbé.

11 est strictement défendu au conducteur, pour nrirnporte quelle
raison, de déplornber cet interrupteur.

Des cription et fonctionnernent (planche 9).

Le relais GR est constitué de 2 bobines:

- La bobine HT connectée dans le circuit de traction vla le sectionneur
plornbé du côté positif et dont le négatif se trouve à la rnasse.

- La bobine BT alirnentée par le circuit basse tension via le fil PC. Elle
sert à rernettre le relais dang sa position initiale après un fonctionnernent.

Lore du fonctionnernent, le relais GR

a) rnet le rnoteur au ralenti (le rnoteur srarrête avec Itaccélérateur sur le
cran 5 ou 6);

b) coupe la traction.

c) avertit le conducteur par le fonctionnernent des sonneries dralarrne et
Uallurnage des larnpes-térnoins au tableau de bord,

Voici cornrnent ce phénornène se produit suivant la planche no 9.

Lorg du fonctionnernent de GR, le contact Etr' srouvre et déeexcite
le relais ER par lequel le rnoteur dieeel tourne au ralenti (il starrête
avec Itaccé1érateur au cran 5 et 6) pendant que les sonneries dralarrne
fonctionnent via les contacts GH de ER"

Le contact GH de GR coupera les circuits vers GFR et BF" Par
rrlangue drexcítation de la GP, la traction est nuIle"

b) (planche 9).
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Le contact CD de GR se ferme et les larnpes de contrôle GRL
grallurnent dans les 2 postes de conduite. En rnêrne ternps GR ferrne
son contact AB dang le circuit du relais T'S qui restera excité quand les
moteurs de traction sont déjà shuntés.

Pour rernettre ensuite GR dans sa position initiale, il faut pous-
ser un des boutons-poussoirs GRB. Le courant passe rnaintenant du fil
PC via le contact ferrné EI' de BF vers la bobine BT de GR, par laquel-
le le noyau de GR revient dans sa position initiale.

La traction est rnaintenant rétablie.

Rernarque.

11 est bien entendu que le conducteur est obligé de rarnener lfac-
célérateur dans la position trIDLErr aussitôt qutil constate une intervention
de GR, avant de réarrner ce reLais"

Ceci évite ltarrêt du rnoteur Diesel si, à ce rnornent, Itaccéléra-
teur se trouvait dans le cran 5 ou 6,

Résulateur de surchar ge- planche I0.

l. But de ltappareil,

Lirniter Ia puissance de la GP en cas drisolernent dtun groupe
de rnoteurs de traction"

La tension de la GP est fonction du nornbre de tours par rninute
c. à d" de la vitesse du rotor et de lrirnportance du fLr:x rnagnétique des
inducteur s.

La caractéristique hyperbolique de la GP fait que, pour une po-
sition déterrninée d.e Ia rnanette dtaccéLération, la tension sera grande
quand lrintensité sera petite.

Les 4 rnoteurg de traction sont branchés en parallèle sur la gé-
nératrice principale et Irintensité du courant est la sorrxrne deg intensi-
tés des 4 rnoteurs de traction. Cette íntensité pagse dans ltenroulernent
6érie discordant de la GP et lirnite la tengion. Avec un groupe de rnoteurs
$e traction isolé, il ne reste que 2 moteurs de traction. Pour une position
déterrninée de l¡accélérateur, la tension de la GP sera plus grande parce
que Itlntensité passant dans lrenroulernent série discordant est plus petite.
Avec la tension plus grande, ltintensité dans Les 2 rnoteurs de traction
en service augrnente.

On peut dire que pour une position déterrninée de lraccélérateur,
les 2 moteurs en service prennent une puiseance électrique beaucoup
plus grande. En effet, la tension et lrintensité ont une valeur plus grande
pour le rnêrne cran de lraccélérateur que lorsque les 4 rnoteurs sont en
service.
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La puissance électrique absorbée ne peut dépasser une valeur rrra-
xirnurn" Voilà le rôle du relais CLR.

Le relais CLR.

Le relais CLR
val avec 4 bobines:

est cornposé drune arrnature en forrne de fer à che-

a) une bobine d.tintensité dans laquelle passe lrintensité totale de la GP;

b) une bobine de tension LM cornposée de 7500 spires et influencée par
la tension de 1a GP,

Dans ce circuit se trouvent égalernent Z vésístances. Une résistance
se trouve en perrnanence en série, ltautre est branchée en parallèle
lors du fonctionnernent du relais et déterrnine la valeur de déclenche-
ment du relais.

c) une bobine NP alirnentée par 1e fil DV et dans laquette un courant passe
aux crans 5 et 6 de Itaccélérateur, Cette bobine cornporte 3100 spires.

d) une bobine JK alirnentée par 1es fils AV, BV, CV" Suivant 1rexcitation
des bobines A-B-C du régulateur 'Woodward, cette bobine sera parcou-
rue drune intensité dont la valeur varie en fonction de Itexcitation des
bobines A-B et C. Cette bobine cornporte 1f 350 spires.

Devant cette arrnature en forrne de fer à cheval se trouve un airnant
permanent. Cet airnant perrnanent sera attiré par 1¡arrnature sugrnention-
née quand leattraction des pôles de cette dernière sera suffisante et drune
polarité inverse.

Le fonctionnelnent du relais CLR excitera ORS, dans le cas dríso-
lernent de 2 rnoteurs de traction quand lrintensité de courant pour chaque
cran de I laccélérateur atteindra une valeur déterrninée.

Príncipe de fonctionnernent"

Le flux drune bobine ou drun solénolde dépend en ordre principal de
n. I, donc du nornbre dtarnp" /tou"s. Ctest -à-dire quron peut obtenir le
rnêrne flux avec un grand nornbre de spires et une intensité restreinte quravec
un petit nornbre de spires et une forte intensité, Ce procédé est drapplica-
tion dans notre cas"

La bobine dîintensité avec son enroulernent I tend ä attirer lrairnant
peTïnanent rnais sera contrariée paï la bobine JK" e,f L Fl.Jr- f e** ¿üÙog;aL N ?
ùrt ,L &tese'rM 'fq r¿l.* J, l^ A"+;" t

De cette façon, pour la position I de lraccélérateur, 750 arnp. doivent
passer dans la bobine dtintensité I avant que 1e relais CLR entre en action.
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Circuit du relais CLR (planche n" I0).

Lorsqurà Ia suite drune avarie, un groupe de rnoteurs de traction
est isolé, le contact A-B de TCOS dans le circuit de ORS sera ferrné"

Si, cornrne nous avons vu plus haut, pour un cran déterrniné, lrin-
teneité dépasse la valeur prévue dans la dernière colonne du tableau, le
relais attire lraimant perrnanent. Son contact AB se ferrne et la résis-
tance sera branchée en parallèle avec la bobine L-M de CLR. Ceci dé-
terrnine la valeur de déclenchernent du relais CLR 

"

Le relais CLR ferrne aussi Êon contact C-D dans le circuit de ORS
par lequel le flux de I'excitation indépendante sera rernis au rninimurn,

La puissance de la GP au rnornent du fonctionnernent du relais
CLR figure dans lravant dernière colonne du tableau exprirnée en Kilo-
watt"

Lorsque la puissance de Ia GP dirninue à une valeur inférieure
figurant à la 3e dernière colonne le relais CLR libère Lrairnant perrnanent
et ORS étant désexcité, 1e régulateur de charge peut reprendre son fonc-
tionnernent norrnal.

Signalons que dans le cas où les 4 rnoteurs de traction sont en
Bervice, Itairnant perrnanent sera toujours altiré" Ceci nra pas dtirnpor-
tance vu que le contact AB de TCOS est ouvert et ltexcitation de ORS est
irnpos sible.

SHUNTAG DES MOTEURS DE TR ION - RELAIS F'SR
Planche I I

Caractéristiques des rnoteurs série - En quoi consiste le shuntage !

Llirnportance du couple dtun rnoteur série peut être calculée par
la formule M ,= k Õ Ia ,

Cornrne le flux A e
couple eet une fonction de Ia

qt fonction de Ia, on peut adrnettre que le
2

Lorsque la tension aux bornes est calculée de façon que lrintensíté
rnaxirnurn soit atteinte avec le rnoteur à 1îarrêt, le couple sera rn¿uK. Par
cette caractéristique, le rnoteur série est tout désigné comm.e rnoteur d.e

traction.

Un rnoteur tournant fonctionne conrrne dynarno" Le rotor tourne
dans un charnp rna.gnétique et une tension se crée ar,¡x bornes. Cette ten-
gion est dans un sens inverse ä la tension appliquée à ses bornes et forrne
Ia force contre-électrornotrice (fCnlvf)"
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La valeur de cette tr'CEM est calculée avec la rnêrne formule que la
f'EM et ne tenant pas corrrpte des valeurs constantes dans cette forrnule, elle
sera fonction du flux et du nornbre de tours du rotor. La force contre-élec-
trornotrice diminue 1!intensité en fonction de lraugmentation de la vitesse.
Cette dirninution de ltintensité provogue une dirninution du couple. Si on veut
maintenir cette intensité à une valeur déterrninée, il est indispensable
draugmenter la tension ar:x bornes du moteur" A la tension rnaxirnttm, le
couple rnoteur sera égal au couple résistant et aucune accéIération ne
sera possible.

Si on veut atteindre une vitesse plus grande avec la rnêrne tension,
iI est possible de dirninuer le flux des inducteurs. Une partie du courant
passera alors dans un ghunt en parallèle avec les inducteurg"

Ce mode de travail dirninue la FCEM. L'intensité dans le rotor
augrnente et il va tourner plus vite puisque la résistance dans un charnp
affaibli a dirninué. On appelle ceci Ie shuntage des rnoteurs de traction.

Caractéristiques de la GP.

La GP est à puissance congtante (P = E x I = Cte).

Les valeurs norninales de E = I000 voltg et de I =2400 A*p.

Avec la rnanette dlaccélération au cran 8, Ie rnoteur Diesel tourne
à sa valeur rnaxirnurn admissible par sa constructíon. A la vitesee de
?0 km/h, sous ltinfluence de la tr'CEM, ltinteneité avra dirninué pendarrt
que la tension rnaxirnurn est atteinte.

A ce mornent, le rnoteur diesel donne sa pleine puissance transfor-
rnée en puissance électrique par 1a GP et transrnige ar¡x rnoteurs de
traction.

Si la vitesse du véhicule augrnente, la FCEM augrnente égalernent
et dirninuera davantage lrintensité. Puisque la tension de la GP ntaugrnen-
te plus, la puissance P = E x I dirninue. Le rnoteur diesel sera déchargé"
Par le shuntage des rnoteurs de traction à la vitesse de 70 krn/h, ltintensité
augrnente et la tension dirninue (hyperbde équilatère de la caractéristique
de la cP).

Lraugrnentation de la vitesse et la dirninution de lrintensité perrnet-
tra à la GP dtaugrnenter à nouveau sa tengion. La tension rnax. sera rnain-
tenant atteinte à une vitesse de 120 Urn/h et nous disposone ainsi de la
puissance du rnoteur diesel sur une ganu:ne de vitesse plus étendue.

A rernarquer dtautre part que le rnornent de shuntage et son irnpor-
tance sont à déterrniner de façon que la tension rnax. de la GP soit atteinte
et qutaprès shuntage, ltintensité ne dépa6se pas une valeur autorisée"
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Le relais f"SR.

Une arrnature en forrne de fer à cheval cornporte les bobines de
tension J-K et L-M qui produisent un fh¡x de sene opposé à celui de
la bobine dtintensité"

Lrairnant perm.anent sera attiré par lrarrnature sous l¡influence
de lractíon des bobines J-K et L-M.

Drautre part, 1'arrnature en forrne de fer à cheval cornporte une
bobine drintengité avec unflux opposé à celui des bobines de tension J-K
et L-M. Avec une forte intensité ä la GP (vitesse lente), le flux des bo-
bínes de tension sera contrarié davantage et la.tension rnax. sera néces-
saire avant que 1e relais puisse attirer ltairnant perrnanent.

La tension rnax. ne peut être atteinte quravec Itaccé1érateur au
cran 8 et la vitesge dtenviron 70 krn/r. Dtautre part, avec une petite
intensité à la GP (grande vitesse), Ie fh:x des bobines de teneion sera
contrarié au rninirnurn et une faible tension suffit pour attirer lrairnant
permanent. On constate qutavec des vitesses supérieures à 70 krn/n, il
nregt pas nécegsaire de placer llaccé1érateur au cran 8 pour obtenir le
shuntage des rnoteurs de traction.

Le fonctionnernent du relais FSR aura lieu aux crans 8-V-6-5-4
suivant que Ia vitesse du véhicule gera cornprise entre 70 krn/h et 100 krn/h.

Maintien du shuntage.

Avant le fonctionnernent du relais FSR, der¡x résistances de 6000 ohrn
se trouvent en série avec les bobines de tension J-K et L-M. Une des ré-
gistances peut être réglée à 4150 ohrn et lrautre à 3230 ohrn.

Lorsque le relais a fonctionné, c. à d" lorsgue lrairnant perrnanent
est attiré, son contact AB eera ferrné et la résistance de 6000 ohrn sera
réduite à 41 50 ohrn tandis que la résistance réglée à 3230 ohrn sera cour-
circuitée"

Le relais restera donc attiré sous une tension beaucoup plus réduite,
ce qui correõpond à une position réduite de ltaccélérateur.

Nous avons vu quraux grandes vitesses, le shuntage pourra être
obtenu au cran 4 de ltaccéIérãteur. Nous constatons donc que le shnntage
Pourra être rnaintenu dans les prernierg crans de ltaccéIérateur suivant
la vitesse de la locornotive"

Circuits du shuntase (planche n' 1I )"

Lorsque lrairnant perrnanent est attiré par le relais f'SR, il ferrne
eeg contacts A-B et C-D. Par la ferrneture du contact A-B se produit
le court-circuitage dtune partie de la résistance de 6000 ohrns et de la to-
talité de la résistance de 3230 ohrn par lequel le shuntage sera maintenu
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à des tensions inférieurs évitant ainsi le pornpage du relais ¡'SR.

La ferrneture du contact C-D provoque lrexcítation du relaig
f'SD. Le circuit du relais FSD est branché sur le fil Gtr', alirnenté
lorsque lraccélérateur se trouve sur un cran de I à 8. Le fil GF est
alirnenté par le contact GH de IS ferrné lorsque IS se trouve sur la po-
sition "RUNrr.

Au-delà du contact GH de IS, il y a 4 contacts DSI - DSZ - DS3 -
DS4 qui se ferment avec les portes de lrarrnoire électrique eñ position
ferrnée. En outre, dang le circuit du relais FSD se trouve un inter-
rupteur plornbé qui, en position ouverte, ernpêche le ghuntage (cas
d'avarie) 

"

Le relais f'SD cornporte 3 contacts. Le contact CD sera attiré
irnrnédiaternent, ce qui excite ORS, via le contact JK qui reste fertr:é
pendant encore 2 sec,

Lrexcitation de ORS cornmande LR (régulateur de charge) le-
quel réduit le fh¡x de Itexcitation indépendante au rninirnurn. La tension
et, par conséquent, la puissance diminuent. Après 2 secondes, Ie con-
tact J-K g¡ouvre et le contact L-M se ferrne, ORS sera ainsi désexcité
et le régulateur de charge reprendra son fonctíonnernent norrnal"

La ferrneture du contact L-M excitera FS et les 4 contacts du
ehuntage des rnoteurs de traction ge ferrnent. FS ferrne égalernent son
interlock GH sur un fil PC interrornpu par le contact AB de GR"

Lorsque le shuntage a eu lieu, c.à d" que les contacts de tr'S sont
ferrnés et qurä ce rnornent un flash ouune rnasge se préøente, les contacts
FS resteront ferrnés dans un but de protection"

Dane le cas oìr le relais f'SR libère lrairnant perrnanent, par
exernple par un déplacernent de la rnanette dtaccéLération dans la posi-
tion IDLE, ou lorsque la vitesse du véhicule devient trop faible (inten-
sité trop grande); ce relais ouvrira ses contacts A-B et C-D.
FSD déeexcité ouvre ses contacts C-D et L-M, ce qui provoque 1a

désexcitation à son tour de FS"

Les contacts du shuntage des rnoteurs de traction srouvrent
et les rnoteurs fonctionnent en plein charnp.

La ferrneture du contact J-K de tr'SD, dans le circuit de ORS
nra aucune conséquence parce que le contact C-D du relais FSD a été
ouvert 

"

D. Ltinstallation basse tension"

Jusqurici, nous n¡avons traité que 1es circuite haute tension.
Cette tension nous est fournie par la rotation de la génératrice principale.
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Cette rotation était obtenue par Ie fonctionnernent du rnoteur diesel qui,
à gon tour, doit pouvoir être dérnarré ou arfêté. Ces rnanoeuvreg gont
possibl es par le circuit à. basse tengion alisrenté par une batterie de
64 voltg avec une capacíté de 85 A-H.

l. Alirnentatlon des circuitg à basse tension.

Lralirnentation dee circuits ä basse tension de la locomotive est
représentée à la planche 12 pour les HL n" ZLZ L0I à 2L?, L38 cornpris
et à la planche lZbis pour les HL ZL?, L39 à ZIZ L78 cornpris"

HL n" LLZ LOL à 2IZ 138 (fie. I2).

A la sortle de la batterie, norls trouvong le sectionneur principal
tr.PS rnonté dang lrarrnolre de lrinstallatÍon drincendie en-deãgoug du châs-
sis. Ce gectionneur peut occuper 2 positions :

a) dana la position norrnale, Ia batterle est raccordée au sectionneur MBS,
à lrinterrupteur principal SïIR du préchauffeur (qul pourra donc fonc-
tionner avec le sectlonneur MBS ouvert) et au clrcuit de contrÛle pour
la recherche d¡une rnasse éventuelle dans 1e circuit bagse tension au
moyen deun bouto¡ì.-poussoir GSD.

MBS étant ferrné, Itallrnentatlon deg circuits éclairage et chauffage
egt aggurée par 1rínterrupteur princtpal LS\4r;la cha,udtère 4616 par L¡in-
terrupteur princlpal S'W'G, Ie test fugible et le circuit de lancernent du
rnoteur diegel.

Liinterrupteur de contrôle CS ferrné alirnente la pornpe nourrice
du cornbustible f'PM via l.rintemupteur therrnique PN et led contacts AB et
CD du relais F PC.

Lf lnterrupteur therrníque de contrôle C au tableau de bord en posi*
tlon fermée, alirnente le fil POA qui fournlt le courant de cornmande pour
leg contacteurg de puíssance LC lZ et LC 34 et les conta.cteurs de 1¡inver-
geur.

Cf'S I ou Ctr"S Z f.errn.ê a.lirnente toug les circuits de cornmande de
la rnotorieatlon.

La prire de cotfrant tr"Q perrnet la charge de la batterle par une
gource extérleure. MBS ne doit pas être ferrné à cette fín"

U) Le sectionneur I"PS dans la. seconde posltion, cou.pe Italirnentation vers
MBS rnais alirnente la pornpe df incendie MPI qui cornrnence à tourner.

Cornrne.nous le rnontre le schérna., les 2larnpes GSD brûlent tou-
joura avec Ie sectionneur MBS en posltion ouverte. Ces lampes brûlent
avec une intensité éga,le. En pouesant gur Ie bouton poussoir GSD, elleÉ
dolvent contlnuer à br'ûler avec Ia rnêrne lntensité. Si une larnpe scéteint,
11 faut conclure à une rnaõse da,nel le clrcuit ä basse tension.
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teg sont

Deux contacts (présentés au schérna par un fusible en pointiligne)
perrnettent de tester les fusibles. En ferrnant Ie circuit avec un fusible
enbon état, la larnpe térnoin doit stallumer. Par contre, si la larnpe
térnoin ne srallurre pas, il est possible que le fusible soit fondu ou que
la larnpe eoit avariée.

Pour connaítre ltétat de la larnpe térnoin, un bouton poussolr TEST
est prévu.

Un shunt, sur lequel les ampèremètres de charge batterie sont
branchés, se trouve sur le fil positif après le sectionneur MBS.

R ernarque

11 est bien entendu que tous les circuits seront alirnentée par la
batterie avec rnoteur Diesel à ltarrêt et par Ia GA avec rnoteur Diesel
tournant.

HL no 2lZ I39 à ZI? I78 (fig. IZbis)"

Les d.ifférences principales par rapport aux locornotives précéden-

a) I'alirnentation du circuit de GSD ee fait après le sectionneur MBS;
b) ltalirnentation de la pornpe nourrice de cornbustible se fait avant lÎin-

terrupteur de contrôle bi-polaire CS"

Z. Lrinterrupteur I S (Isolation Switch)"

Afin de pouvoir rnettre horg service la locornotive avec les machi-
nes tournantee et afin d.tisoler Ies circuits de la motorisation pendant le
lancernent du diegel, un interrupteur IS à Z positions est prévu; Ia posi-
tion tTSTARTT¡ et la poeition rrRUNrr.

La planche 13 nous présente les dlfférente contacts que IS peut téa'
liser. Ile eont au nornbre de six.

Dans la poeitionttstartrr, il ferrne uniguernent les contacts A-B
qui cornrnandent le lancernent ou ltarrêt du moteur diesel.

Dane la positionrtRlJNrt (poeltion de rnarche), U ouvre les contactg
A-B et ferrne lee contacts C-D E-tr. G-H -J-K L-M qul alirnentent
respectivement :

l) CD dans le circuit de cornrnande des contacteurs de puissance L Ç lZ
etLÇ34.

2) EI'' dang le circuit de cornrnande de ltélectrovalce dtarrêt D V.
3) GHdans le clrcuit de Bf'et GFR de lrexcitatlonde la géné.ratrice prin-

cipale (cP).
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4) JK dans le circuit du relais de cornrnande ER d.u rnoteur diesel.
5) LM dane le circuit dralirnentation des sonneries dralarrne,

E. Lancernent et arrêt d.u moteur diesel.

Le réservoir à gasoil étant placé à un niveau irdérieür à celui des
pornpes dtinjection, on doit faire usage drune pompe nourrice à cornbustible
actionnée par un moteur électrique"

La planche l4 nous présente les circuits électriques pour les loco-
motives no 212 tOl à ZLZ 138"

Lorsque lee sectionneurs FPS - MBS - Cç et lrinterrupteur ther-
rnique C sont ferrnés, la bobine de FPC sera excítáe par la ferrneture dtun
interrupteur double CFS I ou CI'S 2 à la bofte tr'aiveley du poste de conduite
I ou 2, via les contactg norrnalernent fermés de ESD 4-3-2-L. Ltarrnature
de FPC sera attirée, ce qui ferrne ses contactg A-B et C-D dans le cir-
cuit du rnoteur de la pornpe nourrice à cornbustible (M).

A condition que lrinterrupteur therrnique PN dans Itarrnoire élec-
trique soit ferrné, Ie rnoteur dérnarre et actionne la pornpe. L'interlock
EF de l'PC se ferrne égalernent dans le circuit du relais ER (relaig de
cornrnande de lraccélération du moteur Diesel). Lrinterlock GH de F PC
srouvre et coupe le circuit dtalirnentation de ltélectro drarrêt DV,

Les 4 boutons-poussoirs ESD 4-3-Z-1 respectivernent installés
dans les deux postes de conduite et dans les long-pans de la locornotive
cornrnandent ltarrêt du rnoteur diesel en cas de danger. En poussant eur
le bouton rouge dtun des boutons-poussoirs, on coupe 1e circuit vers la
bobine de FPC. L?arrnature de ce dernier se lâche et Ses contacts AB et
CD grouvrent et la pornpe sta.rrête, Son contact EF srouvre également dans
le circuit du relaig ER et Ie rnoteu.r diesel tornbe au ralenti pendant que le
contact GH de FPC se ferrne dans le circuit dtalirnentation de 1rélectro-
drarrêt DV, dtoù arrêt du rnoteur Diesel.

Int 1r ur dr alirnentation du rnoteur de la a soil et du
lancernent du rnot di 1 2r7, I I

Cet interrupteur est à 3 positions:

- position I : dérnarrage du rnoteur de Ia pornpe nourrice sur la batterie.
contact Aferrné, C et D ouverts;

- positionZ z poøition norrnal,e. Contact C ferrné, A et D ouverts;

- position 3 : lancernent du rnoteur diegel"
ouvert.

l4bis n" ZI2 13
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tr-onctionnernent.

Lorsque les interrupteurs Cf'S à la boite Faiveley, ESD I-Z-3
et 4 alnsi que le bouton-poussoir trDiesel Stoprt seront ferrnds, la bobine
de FPC Bera excitée et ses contacts A et B seifermeront dans le circuit
du rnoteur de la pornpe à gasoil (uniquernent pour ltalirnentation par Ia
génératrice auxiliaire GA)

En plaçant lrinterrupteur de lancernent en position 1, le contact
A se ferrne (C et D srouvrent) et la batterie sera branchée au rnoteur de
1a pompe nourrice via 1es interrupteurs FPS, MBS, le contact A de 1¡in-
terrupteur de lancernent et l¡interrupteur therrnique PN, La pornpe
tourne.

Le globe à gasoil, le plus près du rnoteur diesel,
Dès quron ntobgerve plus de bulles drair dans le gasoil,
sera placé en position 3"

doit être observé.
ltinterrupteur

Dans cette position, par lrouverture du contact A, on coupe le
circuit de la batterie et la pornpe à gasoil srarrête. En rnêrne ternps,
le contact D se ferrne et alirnente la bobine du relais de lancernent GS.
Le contact C se ferrne égalernent dans le circuit dtalirnentation du rno-
teur de la pornpe à gasoil par Ia génératxice ar¡xiliaire.

Au rnornent oìr le rnoteur diesel dérnarre, la génératrice ar¡xiliaire
tourne égalernent et celle-ci fournit à gon tour le courant d¡alirnentation
pour le rnoteur de Ia por¡r.pe à gasoil via le fusible de 250 A, llinterrupteur
AGS, Ie contact C de ltinterrupteur de lancernent, le contact A-B de FPC
et ltinterrupteur therrnique PN.

En lâchant ltlnterrupteur de lancernent, celui-ci revient en positlon
Z, Le contact D srouvre et seul le contact C reste ferrné.

Rernarques.

Si la bobine de FPC nrest pas excitée par la non-ferrneture de Ctr'S,
le rnoteur diegel ne pourra pas être lancé par la GP, puisque la bobine du
relais de lancernent GS ne peut être excitée, le fil PC ntétant pas sous
tension.

Avec la rupture du circuit de 1a bobine tr'PC, en appuyant sur un
des boutons-poussoirs drarrêtESD, le rnoteur diesel, actionné par Ia GP
tourne rnais ne dérnarre pas. En effet, lrélectro DV rnaintient les pornpes
drinjection au débit nul par la ferrneture du contact GH de FPC.

Dans ces deux cas, le rnoteur diesel ne peut être lancé.

Le redresseur V 6 est prévu afin dtéviter le retour du courant de
Ia batterie vers la G.4..
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1. Lancernent du. rnoteur diesel.

Le lancernent du rnoteur diesel exige une puissance irnportante pour
vaincre Ia cornpression et les résistances passives des auxiliaires en-
trainés.

Le systèrne appliqué ici consigte à faire fonctionner la GP cornrne
rnoteur séríe, alirnenté par la batterie"

La planche 15 nous présente led circuits de lancernent du rnoteur
Diesel :

a) Le circuit dtaggervissernent;
b) Le circuit de lancernent proprernent dit.

a) Le circuit dtasservissernent

Après avoir viré Le rnoteur diesel avec le levier spécial et après
la rnise en service de la pornpe à gasoil, le conducteur stagsure que lrin-
terrupteur IS se trouve dans la positior" tt51'AR'¡'ti. 11 appuie sur le bouton-
pouseoir de lancernent, ce qui ferrne le circuit de lancernent par lrexcita-
tion de la bobine du contacteur de lancernent GS. Celui-ci ferrne ses con-
tacts GS I et GS 2 et ouvre gon contact B. Ceci ferrne le circuit de lance-
ment proprernent dit.

b) Le circuit de lancernent.

Le courant venant de la batterie passe par un fusible de 400 A. et
par Ie contact ferrné GS I vers La génératrice principale GP, traverse
lrenroulernent différentiel et J.tenroulernent de lancernent en série, et re-
tourne à Ia batterie via le contact GS Z.

La GP fonctionnant cornrne rnoteur série, fait tourner Ie rnoteur
Diesel et quandi celui-ci atteínt sa vitesse dtallurnage, il dérnarre.

A ce rnornent, le bouton de lancernent est lâché et le contacteur de
lancernent GS reprend sa position initiale.

Le contacteur GS eet pourvu dtun contact ar¡xiliaire dang le circuit
draseervíssernent des bobines des contacteurs de puissance LC LZ et LC 34.

Ce contact auxiliaire ernpêche la ferrneture des contacteurs LC 12
et LC 34 dans le cas oìr le contacteur GS ne reprend pas sa position initiale
après le lancernent. En effet, quand on dérnarre le Diesel la GP fonctionne
en rnoteur et lee rnoteurs de traction doivent être isolés.

2. Arrêt du moteur diesel (planche 16).

Lrarrêt électrique du rnoteur diesel s!obtient par lrexcitation drun
électro-airnant DV incorporé dans le régulateur trWoodwardtt"
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T,texcitation de DV peut se faire par différentes rnanières.

a) Ltarrêt norrnal du rnoteur stobtient en p1açant ltinterrupteur IS dans
la position tISTART'r et en appuyant le boutonrpoussoir rrSTOPrr dang
la salle des rnachines.

b) Le rnêrne phénornène se produit en plaçant lraccélérateur dans la posi-
tion STOP à condition que ltinterrupteur IS se trouve dans la position
rrR uNrr.

c) Le rnoteur starrête ausgi en rnanipulant les boutons-poussoirs dturgence"
Ltalirnentation de la bobine de FPC est coupée; son interlock GH se
ferrne et provoque 1rexcitation de DV.

d) nn cas d¡un niveau dreau trop bas dans le réservoir drexpangion du re-
froidissernent du rnoteur diesel, le flotteur ferrne le contact LIVS"
Ceci ferrne le circuit dtexcitation du relais LlitrR, eui ferrne
son contact CD. dans le circuit de DV et le rnoteur srarrête" 11 ferrne
égalernent son contact EF qui allurne les larnpes térnoins LWL (niveau
dteau) dans les 2 postes de conduite. 11 ferme aussi son contact AB
dans son propre circuit de rnaintien de sa bobine LWR " I1 restera ainsi
enclenché aussl longternps que le bouton-poussoir de réarrnernent L\rRR
ne sera pas enfoncé (après avoir rernis le niveau dteau à sa hauteur
norrnale);

L\4rR ouvre, pendant son enclenchernent, son contact JK, afin drern-
pêcher ltarrêt du rnoteur diesel de la seconde locornotive dans 1e cas
de double traction.

e) Si pat une cause le rnoteur Diesel revient au ralenti, i1 ne starrêtera
que dans le cas où 1!accélérateur sehouvera en position 5 ou 6. Dans
ce cas, DV reste seul excité et le rnoteur starrête.

Rernafques"

a) Le rnoteur srarrête égalernent en cag de fonctionnernent d.u dispositif
de rnanque de pression drhuile; la ferrneture de ltinterrupteur LOS dans
le régulateur 'Woodward provoque lrallurnage de la larnpe térnoin au ta-
bleau de bord;

b) En cas dturgence, le rnoteur peut être arrêté en EÌanoeuvrarrt le levier
de cornrnande des pornpes dtinjection à la rnain. Dans ce cas, aucun
organe électrique ntintervie,nt;

c) Sur les locornotives n" 2L2" 101 à 2IZ,!38, Itexcitation de DV se fait
directernent en poussant sur le bouton-poussoir rrSTOPrr à condition que
ltinterrupteur IS se trouve dans la position ttSTARTtt.

Pour les locornotives 2L2,139 à 2L2.L78, ce bouton-poussoir coupe
le circuit de Ia bobine du relais I'PC. Celui-ci ferrne son contact GH et
excite DV.
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F" AccéIération du rnoteur Diesel planches 17 et f 8).

Le relais ER est le rela.is drasservissernent du rég1age des norrr-
bres de tours du rnoteur Diesel.

Norrnalernent, ga bobine est excitée en perrnanence, Cependant,
dans gon circuit se trouvent 4 appareils de protection qui interviennent
pour rnettre le rnoteur au ralenti. Ce sont:

- le contact AB de NVR (relais de rnanque de tension alternative);
- le contact Etr' de FPC (contacteur de la pornpe à gasoil);
- le contact LM de Lljt¡R (relais du niveau dreau trop bas);
- le contact EF de GR (relais de terre).

Le relais ER a pcur but de perrnettre le réglage de La vitesse de
rotation du rnoteur DieseI suivant la position de ltaccé1érateur et au besoin,
de sa rnise au ralenti.

11 cornpotte 4 contacts:

a) An se trouvant dans le circuit de ltélectro-airnant AV du régulateur
'Woodward;

b) CD dans le circuit de BV du rnêrne régulateur;
c) Uf dans le circuit de CV du rnêrne régulateur;
d) GH dans le circuit des sonneries dtalarrne.

Les contacts AB - CD - EF sont ferrnés quand la bobine de ER est
excitée. Dans ce cas, le contact GH est ouvert; ainsí, les gonneries dta-
larme ne peuvent être alirnentées par ce circuit"

ER est excité via lrinterrupteur ERS dans le bloc Faiveley; ltin-
terrupteur IS dans la position ilRUNrr. Les contacts AB de NVR, Etr'de
tr'PC, LM de L\tfR et EF de GR, norrnalernent ferrnés.

Quand le circuit de ER sera coupé par l¡ouverture dtunde ces
organes, ER sera désexcité et, par conséquent, celui-ci ferrne son con-
tact GH qui fait fonctionner les gonneries dralarrne, tandis que par 1!ou-
verture de ses contacts AB, CD et EF, les électro-airnants AV, BV et
CV seront désexcités et le rnoteur est rnis au ralenti (planche 17)"

La Planche l8 nous rnontre que PCR doit être excité pour pouvoir ré-
gler le nornbre de tours du rnoteur diesel et ceci, pour les crans déterrni-
nés par lraccélérateur" A cette fin, le régulateur 'W'oodr¡'ard est équipé
de 4 électro-airnants, notarnrnent: AV - BV - CD et DV.

En fonctionnernent norrnal, le relais ER est toujours excité. Ses
contacts AB - CD et Etr'sont ferrnés respectivernent dans les circuits des
électro-airnants AV - BV et CV. Leur alirnentation dépend alors de la
position de lraccélérateur dans le poste de conduite occupé. Nous voyons
dans le tableau de la fig, que llalirnentation de ces électro-airnants est
assurée cornrne suit :
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AV: dans les positions 2 - 4 - 6 et 8"
BV: dans les positions 5 - 6 - 7 et 8"
CV: dans 1es positione 3 - 4 - 5 - 6 - 7 et 8,

Ces 3 électro-aírnants excités accélèrent Ie rnoteur Diesel respec-
tivernent avec 80, 320 et 160 t/rnín.

En ce qui concerne DV, cet électro-airnant arrête le rnoteur aussi
bien dans des circonstances norrnales que dans des incidents anorrnaux.
Excité, il diminue 1e nornbre de tours de I60 tfrnin,

Nous voyons ainsi qutil intervient égalernent pour déterrniner la
vitesse de rotation du moteur dans les positions 5 et 6 de lraccélérateur,
Dang 1e cas du fonctionnement dtun dispositif de sécurité dans le circuit
de ER, celui-ci ouvre ses contacts AB - cD et EF, suite à la désexci-
tation de sa bobine" Par conséquent, deg circuits vers les électro-airnants
AV - BV et CV seront coupés et DV restant seul excité, le rnoteur starrê-
te au lieu dtêtre rnis au ralenti (uniquement aulc crans 5 et 6 de ltaccélé-
tateur).

G. 9bangernent de rnarche.

Puisque Ies locornotives type 212 doivent pouvoir rouler dans les
der¡x sens, elles sont pourvues drune díspositif de changement de rnarche.

ce dispositif cornporte 2 relais (FoR et REV) et quatre contac-
teurs électrornagnétiques (nvr rz et RvF 34 - RvR lz et RvR 34).

Pour la rnarché t'Avant" (poste I), le relais FOR interviendra pour
comrnander les contacteurs RVF 12 et RVI' 34.

Pour la rnarche avec le poste II en avant, le relais RER interviendra
pour cornrnander les contacteurs RVR LZ et RVR 34 (ptanche 1p)"

La rnanette drinversion étant sur la rnarche avant dans le poste I,
Ie contact AV est ferrné" Le courant venant du fil PC passe par le contact
AV, d¡une part vers les larnpes-térnoins de vígilance à ltarrière de fa
locomotive et, drautre partu vers la bobine du relais tr'oR. Ce relais
ferrne geg contacts AB, CD et EF et ouvre son contait GH.

Par lrouverture du contact GH, ltalirnentation vers RVR l2 et
RVR 34 sera coupée via le fil POA. Le contact Etr' de tr'OR se ferrne dans
le circuit des bobines des contacteurs RVF 12 et, RVI' 34 qui seront exci-
tés àa partir du fil PoA via GH de RER, le contact cD de RVR lz et CD
de RVR 34, le contact Etr'de FoR, les contacts vu et \4rx de TCos et
leurs contacts AB,

Le contact AB de FOR se ferrne dans le circuit drasservissernent
de ltélectrovalve des sablières tr'SV pendant que le contact CD se ferrne
dans le circuit des bobines des contacteurs de puissance LC l2 et LC 34.
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Ltexcitation des bobines de RVtr'12 et RVF 34 provoque 1a cornrnande
des contacts principaux dans le circuit à haute tension afin que la locornotive
se déplace dans le sens voulu.

Les contacts CÐ de RVF 12 et RV3' 34 stouvrent ainsi que GH de
I'OR dans le circuit d'alirnentation des bobines RVR 12 et RVR 34.

Leurs contacts EI' se ferrnent ainsi que CD de FOR dans le circuit
de cornrnande des contacteurs de puissance LC 12 etLC 34' pendant que
leurs contacts GH forrnent pour chacun dteux leur propre circuit de rnaintien
sur leurs bobines.

Leurs contacts AB srouvrent, ce qui lirnite le courant drexcitation
par le passage du courant dans une résistance évitant 1téchauffernent de leurs
bobines.

La position de rnarche avant (poste I) est représentée à 1a planche
r9.

En déplaçant la rnanette drinversion au centre, les larnpes térnoins
de vigilance LV s'éteignent et Ia bobine de FOR est désexcitée. FOR ouvre
son interlock AB et Ie circuit dtasservissernent des sablières est coupé.
11 ouvre égalernent son interlock CD, ce qui coupe le circuit de cornrnande
de LC 12 et LC 34, qui seront désexcités. Le circuit à haute tension srou-
vre (circuit de traction). f"OR ouvre égalernent son contact Etr'dans le cir-
cuit de cornrnande des contacteurs de changernent de rnarche RVF 12 et
RVF 34 dont les bobines restent excitées par leurs circuits de rnaintien
via leurs propres interlocks GH. F'OR ferrne son interlock GH dans 1e

circuit drexcitation des contacteurs RVR IZ et RVR 34 sans effet parce
que ces circuits restent ouverts par des interlocks CD de RVF 12 et
RVF 34.

11 sren suit que la rernise de la rnanette dtinversion au centre nra
aucune influence su; la position des contacteurs de Irinverseur (p1" 21).

Lors du changernent du poste de conduite I au poste II et si on veut
rouler en avant (c. qui 

"orru"pãnd 
avec la rnarche arrière du poste I), la

rnanette dtinversion sera ferrnée sur le contact AV.

Les larnpes LV s'allurnent du côté poste I et la bobine du relais
RER sera excitée, RER excité ouvre son contact GH dans le circuit des
contacteurs RVF 12 et RVf" 34. Ceux-ci désexcités déplacent leurs con-
tacts principaux dans le circuit haute tension et ouvrent leurs interlocks
GH, ce qui coupe leur propre ciicuit de rnaintien. Ils ouvrent égalernent
leurs contacts EI' dans Ie circuit de LC 12 et LC 34, colnTne iI a été
fait par le contact CD de FOR

Ils ferrnent leur contact AB dans leur propre circuit drexcitation
et ferrnent leur contact CD dans le circuit d¡alirnentation de RVR TZ et
RVR 34. Le contact EF de RER se ferrne dans le circuit des bobines des
contacteurs RVR 12 et RVR 34, qui seront excitées à partir du fil POA via
le contact GH de FOR, le contact CD de RVF LZ et CD de RVF 34, contact
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EF de RER, les contacts YZ et Al - 81 de TCOS et leurs propres contacts
AB. Le contact AB de RER se ferrne dans le circuit dtasservissernent de
1télectrovalve RSV des sablières, pendânt que le contact CD se ferrne dans
le circuit des sablières, pendant que le contact CD se ferrne dans le circuit
dee bobines de6 contacteurs de puissance LC 12 et LC 34, Par Itexcitation
des bobines des contacteurs RVR 12 et RVR 34, ceux-ci f errnent leurs con-
tacts principaux dans le circuit à haute tension pour changer Ie sens de ro-
tation des rnoteurs de traction, Les contacts CD de RVR 12 et RVR 34
srouvrent cornrne le contact GH de RER dans le circuit dtalirnentation des
bobines RVF 12 et RVF 34. Leurs contacts EF se ferrnent con).rrì.e CD de
RER dans le circuit de cornrnande des contacteurs de puissance LC lZ et
LC 34 pendant que leurs contacts GH établit séparérnent un circuit de rnain-
tien sur leur propre bobine" Leurs contacts .{B srouvrent et le courant
drexcitation sera lirnité par le passage du courant par une résistance" La
marche en avant dans le poste II est présentée à la planche n" 22"

Lors dtune conduite avec un groupe de rnoteurs de traction isolé,
1es contacts en question de liinterrupteur TCOS ernpêcheront ltenclenche-
rnent des contacteurs de changernent de rnarche qui ne doivent pas être
utilisé s.

Ce seront les contacts tfV et YZ avec le bogie I isolé et contacts
lVX et Al - BI avec le bogie n' 2 isolé.

H. Le relais PCR (planche 23)"

PCR est le relais principal qui intervient pourr lrexcitation de la. gé-
nératrice principale et pour obtenir 1!accélération du rnoteur diesel, Ce
relais doit toujours être enclenché pour un fonctionnernent norrnal de la
loc ornotive "

Aussi longternps gue cet enclenchernent nrest pas réa1isé, les larn-
pes PCL srallurnent via un fil PC et 1e contact f.errné GH de PCR. Pour
pouvoir enclencher PCR, à condition que tous les interrupteurs dans lrar-
rnoire électrique et un des interrupteurs CFS dans le bloc Faiveley soient
ferrnés, leg der:x accéIérateurs doivent se trouver dans Ia position TTIDLE'|

pendant que le relais pneurnatique PCS doit être enclenché par la pression
rninirnurn prévue dans la conduite génêrale du frein autornatique (4, 6 kg/crn}),

Aussitôt que PCS ferrne ses contacts soue lrinfluence de la pression
drair cornprirné dans la conduite générale dufrein autornatique et à condi-
tion que 1es deux accéIérateurs se trouvent dane la position IDLE, la bobine
de PCR sera parcourue par le courant venant dtun fil PC. par lraccélérateur
TH2 dans la position 'rIDLEtr via le fil PY, lraccé1érateur TH I égalernent
dans 1a position "IDLErr et les contacts ferrnés AB et CD de PCS, En con-
séquence, PCR ouvre son contact GH et les larnpes PCL stéteignent" 11

ferrne égalernent son contact CD, ce qui établit un circuit de rnaintien propre
sur sa bobine via AB et CD de PCS.

PCR ferrne égalernent son contact AB et le circuit est ferrné vers les
2 accéLérateurs.
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Pour dérnarrer la locornotive, il faut placer la rnanette drinver-
sion dans une position de marche pour alirnenter le fil FO et RE des con-
tacteurs dtinversion.

Après cela, on place l¡accélérateur dans une position de rnarche
et le contact dtalirnentation du fil PY sera coupé, par conséquent le cir-
cuit dtalirnentation originel de la bobine de PCR via les 2 accéLérateurs
THZ et THI sera coupé.

PCR reste excité via son circuit de rnaintien susrnentionné" Le
contact dtalirnentation du fil GF se ferrne et les circuits dtexcitation de
La génératrice principale seront alirnentés via lrinterrupteur Ex-GP au
tableau de bord. Suivant la position de ltaccélérateur, les circuits se-
ront ferrnés vers AV-BV-CV et DV afin drobtenir le nornbre de tours
correspondant du diesel (voir le tableau de Ia fig. Z3).

En cas drune dépression de 1,200 kg/crn} dans la conduite géné-
rale du frein autornatigue, le relais pneurnatique PCS ouvre ses contacts.
Ltexcitation de PCR est coupée, celui-ci ouvre son contact CD, ce qui
coupe son propre circult de rnaintien. 11 ferrne son contact GH, ce qui
allurne les larnpes de contrôle PCL tandis que lrouverture de son contact
AB coupe Ie circuit des accélérateurs, ce qui a corrlrne conséquence:

a) la désexcitation de la GP par le fil GI' et la coupure de la traction;
b) La rnise au ralenti du rnoteur par la non alirnentation des bobines

AV - BV - CV et DV.

Rernarques.

I. Cette dépression peut être obtenue par :

un freinage à fond ou rapide;
le fonctíonnernent du dispositif de veille autornatique¡
le fonctionnernent du signal dtalarrne dans un train à voyageurs;
une fuite irnportante dans la conduite autornatique.

II, Afin de pouvoir réenclencher PCR, après que la Pression dans
la conduite génêrale du frein autornatique est rétablie à la pression nor-
rnale (rninirrauïn 4,600 kgf crn?), les accé1érateurs doivent être rernis
dans la position rrIDLEtr.

a
b
c
d
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PARA.GRAPHE IV. . AUXILIAIRIIS EL.ECT RIQU¡]S

A, Circuit de char ge batterie (planche 24)"

La source de courant basse tension est une batterie de tension no-
minale de 64 volts et drune capacité de 85 ampères-heures, alirnentée
par une qénératrice ar:xiliaire de 18 klf , dont la tension est rnaintenue
pratiquernent constante à 75 volts par un régulateur. Un redresseur de
courant V 6 est inséré entre Ia génératrice et la batterie ernpêchant le
retour de courant vers la génératrice.

Cette installation fournit Ie courant continu nécessaire

à liasse rnent des divers contacteurs et relais intervenant direc-
ternent ou indirecternent dans les circuits de puissance;

- àIa rnrnande électro- hydraulique de réglage du régirne de vitesse du
Diesel re ur'Woodward

- au lancernent du Diesel

- au fonctionnernent du çircuit {_atarr-ç (sonneries) et de signalisation
(larnpes) pour la déteffions anorma.les;

- au fonctionnernent et à lra.sservissernent du générateur de vapeur,

i) La sénératrice auxiliaire (GA)

La génératrice auxiliaire reçoit son mouvernent du rnoteur Dieee1
par f interrnédiaire i'un jeu dtengrenages et dtun accouplernent élastiquç.

Le rapport du nornbre de dents entre le vilebrequin et lrattaque
de la génétatrice auxiliaire est de 79-26.

En d'autres terrnes, Ia génératrice auxiliaire tourne toujours à
une vitesse proportionnelle à celle du Diesel, environ 3 fois plus grande
que celle-ci.

Elle est pourvue drune excitation shunt dans le circuit de laquelle
est insérée une résistance ré.glée par le régulateur de tension.

Unfusible de 250 A protège le circuit de charge batterie, tandis
que le circuit drexcitation de la génératrice auxiliaire est protégé par un
interrupteur therrnique Ex. GA de 30 arnp-

B. Çircuits des contacteurs principaux LC tZ - LQ 34
(planche 25)"

Afin de transrnettre la puissance de la génératrice principale aux
essieux rnoteurs, il est indispensable de connecter les rnoteurs de traction
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à la génératrice principale. Ceci srobtient par la ferrneture des contacts
des contacteurs LC tZ et LC 34" Ltexcitation se fait via le fil POA, le
contact CD de tr'OR, le contact EF de RVtr'12, le contact EF de RVF 34
de IS (ferrné dans 1a positionrrRUN'r), le contact B de GS, 1e contact QR
de TCos pour Lc rz etre contact sr de Tcos pour LC 34. Les contac-
teurs LC tZ et LC 34 ferrnent respectivernent leurs contacts principaux
dans le circuit de puissance. (Ce1a ntest possible que lorsque lrinverseur
est placé dans une position de rnarche afin que les contacteurs de change-
rnent de rnarche RVF 12 et RVf'34 soient excités); dans notre cas pour
1a direction rravantt'. Pour la direction arrière les contacteurs RVR I2 et
RVR 34.

LC tZ et LC 34 ferrnent égalernent leurs interlocks GH dans le
circuit drexcitation de BF. Ils ferrnent également leurs çontacts Etr' dans
1e circuit de TDS. Ces contacts doivent ernpêcher la rnise sous tension
en Perrtlanence de TDS par le fonctionnernent de \4¡S l4 lorsque les rno*
teurs de traction drun bogie seront isolés.

Les contacts GH et JK de TCOS interviennent pour court-circuiter
RVF 12 et RVR IZ quand le bogie n" I est isolé, tandis que QR de TCOS
intervient pour déclencher LC LZ.

Les contacts LM et NP de TCOS interviennent pour court-circuiter
RVf' 34 et RVR 34 quand le bogie no 2 est isolé tandis que ST de TCOS
déclenche LC 34.

C. ,atrcuits d'excitation {e 14 génératrice principale"
(planche 26).

Nous avons vu à la planche 25 cornrnent srobtient le raccordernent
entre La génératrice principale et les rnoteurs de traction" Pour que la gé-
nératrice fournisse du courant, elle doit être excitée.

Lrexcitation est cornposée de 3 enroulernents différents.

I . Lr enroulernent drex itation indépendante.

Cet enroulernent fournitl!excitation principale. 11 est alirnenté di-
recternent par GA et'est en série avec le régulateur de charge (rhéostat)."

Le réglage de la puissance de la GP est ainsi possible. Ltalirnen-
tation de cet enroulernent peut être interrornpue par le contacteur BF. Le
courant électrique doit traverser les contacts de * vers - afin de protéger
le contacteur.

Aux bornes de lrexcitation indépendante est branché un circuit de
décharge cornposé dtun redresseur (V-8) de I0 A en série avec une résis-
tance de 4 ohrn. Ceci est nécessaire pour parer à Itinsuffisance du souffle
rnagnétique à lEextinction des arcs irnportanté au contacteur Btr'.

Nous avons en effet à faire à un circuit de self induction irnportante.
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Lors de la rupture du courant, ltinduction irnportante tendrait à
rnaintenir ce courant. La borne négative de 1¡enroulernent deviendra positive
et la tension d'induction trouvera un circuit ferrné dans le redresseur et
la résistance qui lirnitera lrintensité. En service norrnal, 1e courant ne
pourrait'passer à cause du redresseur.

Ltintensité de lrexcitation indépendante varie entre I8,5 et 48 A.

2. Lrenroulernent shunt, connecté en pernLanence aux bornes de
la G. P. Lrintensité dans_cet enroulernent est au rnax, de 4,5 A. La ré-
sistance étant ð,e 92 ohrn[avec une tension Erax. à la Gp de 1000 V., lrin-
tensité est facilernent 

"atìõÍffi$ + ß a'. 4,lo ll- uu J¿r,^¿, úw4e tpo l.-t¡,¡ou(:-*uh

3" L'enroulernent d.ifférentiel est un enroulernent discordant, qui
d.onne rn" und. à 1a GP,

Observation.

En parallèIe sur 1e LR, dans ltexcitation indépendante, sont bran-
chées 3 résistances de I0 ohrns. Elles accé1èrent le dérnarrage de la
locornotive. Ces résistances sont rég1ées aux environs de la valeur rnaxi-
m.urn de LR. Dans 1rexcitation indépendante passera de cette façon au
démarrage une intensité quatre fois plus grande que celle passant par LR"

Ceci provoque un courant de dérnarrage irnportant dans les rnoteurs
de traction et, par conséquent, un grand couple de dérnarrage.

Ces résistances niont pas diinJluence sur Ie courant rnax. dans
ltexcitation indépendante, la résistance du LR étant à ce rnornent nulle.

Lors de la rnarche avec un groupe de rnoteurs de traction isolé,
ces résistances sont rnises hors service par les contactd cI - Dt et El
FI de TCOS.

Description de la planche n" 26"

Cornrne vu plus haut, lrexcitation de La génératrice principale est
obtenue par trois enroulernents différents o notarnrnent, ltexcitation indé-
pendante alirnentée par la génératxice auxiliaire GA via deux contacts en
parallèle de Br'; lrexcitation shunt, alirnentée par la tension de Ia GP
rnême via deux contacts en série .A.B et CD de GI.R et enfin, lrexcitation
différentielle dans le circuit négatif de la GP.

La ferrneture des contacts de BI' et GI'R est obtenue par le dépla-
cernent drun accé1érateur dans une position de I à 8. Ceci stobtient par
le courant venant du fil PC, le contact A.B de PCR, le contact dans lrac-
cé1érateur dans les positions de 1 à 8, ltinterrupteur EX. GP de la boíte
Faiveley dans Ie poste de conduite occupé, le fil Gtr', le contact GH de IS,
les 4 contacts de portes DSI - Dsz - Ds3 - Ds4, Ie contact GH de GR et
ensuite drune part vers 1a bobine de GFR (excitée elle ferrne ses contacts
AB et CD en série dans ltexcitation shunt) et, drautre part, via GH de LC 12,
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GH de LÇ 34, AB de UrS 14, AB de ïÍS 12 et AB de WS 34 vers la bobine
de BF qui est excitée à son tour et ferrne ses deux contacts AB ef CD en
parallèle dans le circuit de Lrexcitation indépendante de la GP.

Dans ce circuit se trouve un fusible de 80 A (F. EX) et Ie régulateur
de charge qui, gous lrinfluence de ORS, sera rnis toujours au charnp rnini-
m.urn (résistance rnax) chaque fois que ltexcitationd.e BF sera "orpé". ORS
sera alors excité via le fil PC et Ie contact CD d.e BF,

Pour lrenclenchernent de GI'R et Btr', il est nécessaire:

a) que PCR ait été excité et que son contact AB soit ferrné;
b) que 1raccé1érateur se trouve dans un cran de traction;
!l q"" I'interrupteur EX GP soit ferrné dans le poste de conduite occupé;
d) que ltinterrupteur IS se trouve dane la position ilRUNtt;
e) que les contacts de portes DSI, Dsz, os3, DS4 soient ferrnés;
f ) que le relais GR ntait pas fonctionné et soit enclenché.

Ces conditions doivent être rernplies pour ltenclenchernent de
GFR. Pour 1tenclenchernent de BF, les contacts suivants doivent encore
être ferrnés: les contacts GH de LC l2 et LC 34 et leg contacts AB de'WS 14,
AB de WS 12 et AB de WS 34"

Le contact CD de TCOS sera ferrné quard le bogie no I sera isolé,
le contact GHde LC 12 ne pouvant alors se ferrner. CD de TCOS court-
circuité alors le contact GH de LC LZ et le contact AB de 14rS 14. Le con-
tact EF de TCOS intervient dans les rnêrnes conditions lors de lrisolernent
du bogie tt" 2,

R ernar qu t.
Dang lrarrnoire électrique, un interrupteur PA est prévu pour court-

circuiter tous les contacteurs de porte DsI - Dsz - Ds3 - ós4 ett mêrne
ternps, guarrd un contact serait défectueux et ernpêcherait I'excitation de BF
et GFR

Le contacteur de porte défectueux allurne la larnpe blanche DSL d.ans
la salle des rnachines à condition que Itaccélérateur soit dans une position
de traction.

Avec lrinterrupteur PA ferrné,
allurne la larnpe rouge DSL.

son deuxièrne contact se ferme ce qui

R ernarque 2.

Cornrne le schérna le rnontre clairernent, les larnpes-témoins de
traction LT stallurnent du rnornent où ltaccélérateur ge trouve dans une posi-
tion de rnarche (via le fil Gf').
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D" Lrinterru teur dtisolernent TCOS des rnoteurs de trac-
tion Ianc}:e 27

Cet interrupteur a 3 positions :

a) avec sa flèche verticale: ies 4 rnoteurs sont en service;
b) avec sa flèche à gauche: les rnoteurs I et 2 hors service;
c) avec sa flèche à droite: les rnoteurs 3 et 4 hors service.

La planche 2 ? nous rnontre les différentes connexions de cet inter-
rupteur dans les troig positions,

E. Réelage de p ression du corrrpresseur (planche 28).

Des cription des org4net_,

Le compresseur est du type Gardner-Denner \rXO cornposé de
deux cylindres à basse pression et I cylindre à haute pression.

11 possède son propre systèrne de graissage avec Pornpe à huile
rnontée dans son carter. La pression de lthuile de graissage est lirnitée
par une soupape de sûreté , rég!ée à + 2 , 5 kgf crn2 et instaLLée égaLement
dans le carter.

Le cylindre HP est rnonté verticalernent tandis que les 2 cylindres
BP forrnent un angle de I40". Les cylindres BP cornpriment ltair à une
pression de 2,5 kgf crnZ dans un réservoir forrnant réf.xígérant de air,
Sur ce réservoir se trouve un manornètre (avec le cornpresser.tr en charge,
il indiquera * 40 pound/pouce carré). Le cylindre HP cornprirne cet air
à une pression de 9 kg/crn? dans les réservoirs principaux.

Fonctionnernent et réglage de la pression d¡air.

Le compresseur étant toujours entrainé rnécaniquernent par le
rnoteur diesel lorsque Ia pression de régirne est atteinte, il faut lui per-
rnettre de tourner à vide. Ceci est obtenu par un dispositif de décornpres-
sion rnaintenant les soupapes dtadrnission ouvertes"

A Ia sortie du cylindre HP, lrair passe par un déshuileur (6) , une
soupape de sécurité (8) régléeà9kgfcrnZ, une soupape de retenue (9) et
un robinet d!isolernent (11-A) vers Ies 4 réservoirs princiPaux de chacun
250 L de contenance.

La réserve drair est donc de 1000 1. Ces'réservoírs sont installés
der¡x par deux en-dessous des deux postes de conduite. Partant de la sou-
pape de retenue (9), un ernbranchernent est prévu via un robinet drisole-
rnent l0 ve¡s ltélectrovala¡e CC et un ernbranchernent vers le dessous de
la rnernbrane du régulateur de pression CCS,

Dès que la pression rnax. est atteinte (8,5 kg/crn?), 1'action de
ltair cornprirné sur le diaphragrne devient supérieur à la force antagoniste
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du reBsort et fait basculer le contact bi-polaire A et B.

La lialson initiale CA est interrornpue et le circuit dtexcitation de
la bobine du relais CR est ouvert. CR ferrne aon contact dans le circuit
de la boblne.de lrélectrovalve CC.

La connexion CB réalisée dans le régulateur CCS établit un circuit
venant du fil PC via le contact CB de CC.S et le contact ferrné de CR vers la
bobine de CC.

Ce relaig excité, perrnet l¡arrivée de lraír aux servo-rnoteurs des
soupapes dtadfniseion deg cylindres BP et HP. Ces soupapes dradmission
sont alors rnaintenues dans la positfon ouverte de façon que le comPres-
Beur continue à tourner rnaig ne fournisse plus drair cornprirné. Au con-
traire, par lraspiration d¡air frals, les cylindres se refroidiseent.

Quand la pression dans les régervoirs principaux diminue jusqurà
7,8kgfcrn}, la rnembrane de CGS reprend sa position initiale, coupe le
contact CB et ltalimentation de CC est interrornpue et par conséquent' il
reprend sa position norrnale et Itair deg servo-nxoteurs A stéchapPe vers
lratmosphère.

Le cornpregseur reconxrrtence sa rnarche norrnale.

Le relais CR a pour but le fonctionnernent sirnultané de tous lee
conopresserlrs, en cas dtunités rnultiplee.

Un robinet de purge est prévu sur le déshuileur et sur chaque ré-
gervoir príncipal tandis que suf Le réf:lgérant drair, il y en a deux. Les
purges dolvent se faire par le conducteur au rnolns une fois par preetation"

R ernarque.

Le níveau dfhuíle est à contrôler sur Ie verÌe indicateur du carter.
Les ajoutes drhuile se font par Ie couvercle du reniJlard' ,

F. Circuits des sonnerieg 4f e-l¿¡¡qe (plancheZp).

Dans chaque poste de conduíte se trouve une sonnerie dralarme
ALB qui avertit le conducteur dtune pa.nne qul pourrait se produire dane
le fonctlonnernent deg rnachines.

Elles pourront être actionnées par le conducteur Potlr donner des
slgnaux au conducteur de la der¡x1èrne locornotive ou pour appeler un agent
dang la galle deg rnachines ou dang le poute oppoãé. Cecl se fait par ilin-
terrupteur ACB de la bofte I'aive1ey.

Ellee fonctionnent automatlquernent chaque fois que le relaÍs ER egt
désexcité à la suite d.tune anornalle (via son contact CH)"

Les sonneries fonctionnent égalernent ei la ternpérature de lreau de
refroldiggernent atteint 90" C (par la ferrneture du conta.ct no I de ETS).
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. Enfin, 1es eonnerieg fonctionnent par un arrêt accidentel du moteur
DieseL quand lrinterrupteur IS se trouve dans la positiontrRUNrt (p. 

"*. ûran-
que de preøsion dthuile): (ceci ntegt pas vieible au schéma).

Remarque.

Par le fil de train SG, leg sonneries fonctionnent dans toud les pos-
tes de cond.uite en cas de double traction.

G. Protectlon contre le manque de presgion drhuile
(planche 30).

Si la pression drhuile devient inférieur e à 420 gr. au ralenti ou
1, 40 kg au rnaxlrnum; le contact LOS se ferrne dans le régulateur 'Wood-

ward.

Remarque.

Non seulernent les larnpes jaunes srallurnent, rnaíe égalernent les
larnpes violettes (panne alternateur) et leg sonneries d!alarme tlntent
(I.WR ouvert).

H. Protection contre La surcharge du rnoteur Diegel
(planche 31).

Quand le moteur Diesel risque dcêtre surchargé, le contact OLS
est ferrné cornrrle expliqué dans 1rétude du régulateur 'W'oodward. La boblne
ORS est excitée par unfil PC via le contact ferrné de OLS, ce qul influence
1e régulateur de charge LR et I'excitation indépendante de la GP dirninue
et, par conséquent, la prriesance électrique.

Le relaig ORS intervient augei pour réduire la puissance quand un
groupe de rnoteurs de traction est isolé, avec Ie relais CLR attiré. Le
clrcuit srétablit par le fíl PC, le contact CÞ de CLR et le contact ferrné
AB de TCOS.

Au rnornent du shuntage des rnoteurs de traction, la bobine de tr.SD
est excítée. Ce relals ferrne imrnédiaternent son contact CD pendant que
son contact JK regte encore ferrné pendant 2 secondes avec la conséquence
que ORS egt excité pendant ce délal et influence le régulateur de charge LR.

Le but de cette lntervention egt ltaugrnentation graduelle de la,puis-
sance après shuntage.

Chaque {ois que le relais de lrexcitation lndépendante (BF) s¡ouvre,
le contact CD se ferrne dans Ie circuit de ORS et LR se déplace vers le
charnp rnlnirnurn
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I. Circuits de ltalternateur (planche 32).

Circuits triphasés.

I. Description des organes.

La source de tension est un alternateur placé entre le rnoteur diesel
et la génératrice principale. Son stator fait partie de I'enveloppe de la GP
tandis que son rotor est calé sur Ie rnêrne arbre,

Le rotor tourne donc ä la vitesse de la GP; par consé-quent, Ia
fréquence du courant alternatif est en rapport direct avec la vitesse du
rnoteur diesel.

Nous avons vu que pour les 8 crans de ltaccélérateur, le nornbre
de tours du rnoteur Diesel augmente de 275 tf rnín à 835 t/rnír. avec des
valeurs constantes de 80 t/rnír."

En rnêrne ternps, la fréquence du courant alternatif augrnente dans
les mêmes rapports. La fréquence atteint:

'# = 3b,6 pér/sec.

q*Å 
= LLZ pér/sec.

Le courant triphasé de I70 volts venant de Italternateur alirnente
les rnoteurs asynchrones à rotor à cage actionnant les 4 ventilateurs des
rnoteurs de traction et les 2 ventilateurs de 1?eau de refroidissernent du
rnoteur diesel.

Le moteur asynchrone tourne à une vitesse proportionnelle avec
la fréquence du courant" Cette fréquence est à son tour en rapport avec
la vitesse de rotation de ltalternateur dgnc avec la vitesse du rnoteur diesel
€t, par conséquent, avec la puissance. Le débit des ventilateurs sera donc
adapté à la quantité de calories à évacuer.

Les 4 rnoteurs des ventilateurs des rnoteurs de traction sont en clr-
cuit perrnanent avec ltalternateur et tournent donc aussitôt qutil fournit du
courant.

Lea 2 rnoteurs des ventilateure de lteau de refroidisgernent du rno-
teur diesel sont rellés au circuit alternatif par les contacteurs ACI et ACZ
dont les bobines font partie du circuit dtasservissernent (planche 32).

La rnise sous tension de ces bobines est cornrnandée par des ther-
rnostats" Des aquastats ferrnent leur contact à des ternpératures déterrni-
nées (voir tableau pl, 32')" La ferrneture de ces contacts alirnente les bo-
bines correspondantes.

Ltélectrovalve SMV est excitée en rnêrne ternps que le contacteur
ACI, ce qui fait fonctionner les servo-rnoteurs 65 des volets.

au ralenti et

au Erax. tours (8 pôles).
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2 " Fonctionnernent.

a) Excitation de It alternateur.

Les enroulernents du rotor de lf alternateur sont alirnentés par la
génératrice auxiliaire GAvia le fusible AGF. (250 A) et 1e fusible Alt" Field.
F. de 60 amp"

Lralternateur fournit du courant alternatif ar.¡x moteurs asynchrones
coñrrne expliqué ci-dessus" En dérivation sur 2 phases est branché un
relais NVR (NO voltage relay) qui, par Eranque de tension alternative,
ouvre son interlock AB et ferrne son interlock EF.

Lrouverture de lrinterlock AB par désexcitation de ER rernet le
moteur diesel au ralenti. Le courant dans 1es rnoteurs de traction est
limité quand la ventilation starrête.

Les larnpes-térnoins violettes srallurnent par la ferrneture de Itin-
terlock EF"

Le personnel est averti par les sonneries dralarrne et Ia larnpe
violette au tableau de bord.

Nous avons signalé que ltexcitation de Italternateur est alirnentée
directernent par la dynarno d.e charge batterie et ceci contrairernent ar¡x
autreg circuits de basse tension alirnentée par la batterie. Cet arrange-
ment spécial évite ltépuisernent de la batterie lorsque celle-ci ntest pas
chargée"

b) Fonctionnernent des therrnostats "

Les contacteurs ACI et ACZ des ventilateurs RBL I et RBL 2
ainsi que 1!électrovalve SMV pour le fonctionnernent des volets, sont ali-
rnentés par un fil PC. Dans le circuit drasservigsernent de chaque con-
tacteur, un contact therrnostatique est prévu qui se ferrne ä une ternpéra-
ture déterrninée (voir tableau)" Suivant la ternpérature de Iteau de re-
froidisBernent, a.ucun, un ou der:x ventilateurs, sont en service. Un ther-
mostat de protection (ETS) rnonté de la rnêrne façon est équipé de 2 con*
tacts I etZ" Au mornent oìr la ternpérature dteau atteint 90" C, ces con-
tacts se ferrnent et alirnentent des larnpes-térnoins ttMoteur-chaud?r (con-
tact 2) et les sonneries df alarrne (contact 1).

J. Dispositif de veil1e-autornatique (planches 33 à 38).

Ce dispositif a pour but d?arrêter la rarne uu la locomotive à vide
lorsque le conducteur est dans ltirnpossibilité de conduire sa locornotive.
Cette installation est sous contrôle dtune pédale à 3 positions tenue par
Ie pied droit du conducteur dans la position interrnédiaire.

En dehors des pédales DMP I et DMP 2, un relais de ternporisation
HMR et une électrovalve HMV interviennent égalernent.
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Dès le dérnarrage du rnoteur diesel, le cornpresseur fonctionne
pour le rernplissage des réservoirs principaux. Si à ce rnornent HMV
ntétait pas excité, lrair de la conduite autornatique stéchapperait à lrat-
rnosphère via la valve drurgence (69) ouverte. Pour évlter cela, lrexci-
tation de HMV est prévue via unfil PC (sous tension avec MBS-CS-C304 et
CFS ferrné) et les interlocks ferrnés AB de LC 12 et AB de LC 34. Ceci
à condition que la rnanette drinversion dans les deux postes de conduite se
trouve dans la position neuire (ou bien retiré)" La planche 33 nous rnontre
cette position,

Si le conducteur veut faire un essai de traction, il rnet la rnanette
drinversion dans une position de rnarche (pI. 34 donne la rnarche en avant
P" I). Les contacte.urs de puissance LC 12 et LÇ 34 srenclenchent avec
la conséquence qutils ouvrent leurs interlocks AB et HMV nrest plus
excité.

Le dispositif de veille autornatique entre en action après un ternps
de 4 à 5 secondes (rég1é par un orifice calibré 67)" Pour éviter ce fonc-
tionnernent, le conducteur doit, après le déplacernent de la rnanette drin-
version, enfoncer la pédale DMP I à fond pour que le contact B alirnente
le fil BZ vía un fi1 PC, le contact de la rnanette de inversion et le contact
de DMP I. Le fil 82 rnet la bobine de HMR sous tension. Après lren-
clenchernent de HMR, le conducteur rernet la pédale dans la position rné-
diane, ce qui ferrne 1e contact A sur unfil 42, ce qui rnaintiendra ali-
menté HMV via le contact B de HMR (voir planche 35)" Cette planche
présente la position norrnale en cours de route.

Puisque labobine de HMR ntest plus excitée du rnornent où la pé-
dale a été rernise dans la position rnédiane, son arrrrature tend à reprendre
sa position initiale après une ternporisation prévue de 60 sec. A ce
rnornent, elle ouvre son contact B et ferrne son contact A" Par ouverture
de B, lralirnentation de HMV sera coupée et le dispositif de sécurité entre
en action après 4 à 5 sec. Le contact A avertit le conducteur de ce fonc-
tionnernent par la rnise en service des vibreurs et 1'allurnage des larnpes
térnoins. Pour éviter ce fonctionnernent, le conducteur doit enfoncer la
pédale à fond pour alirnenter 82 et HMR sera de nouveau excité pour une
nouvelle période de 60 sec.

Si le conducteur attend trop longternps pour enfoncer la pédale, le
dispositif entre en fonction conarre présenté à la planche 36. HMV désexci-
té laisser passe. ltair venant de la conduite principale par sa. soupape
ouverte, via I'orifice diaphragrné (67) et le réservoir de ternporisâtion
(68) vers la valve deurgence (69). A la pression de 4kgf ern}, le piston
rnonte et lrair de la conduite autornatique stéchappe à lratmosphère.
PCS coupe lrexcitation de PCR qui ouvre son contact CD dans son circuit
de rnaintien, Son contact GH se ferrne et les larnpes PCL srallurnent sur
le tableau de bord, pendant que son contact .4.8 s!ouvre, le circuit d!excita-
tion indépendant de la GP est coupé et, par conséquent, la traction. Le
contact AB de PCR a coupé égalernent le circuit vers ltaccéIérateur et le
rnoteur revient au ralenti"
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La planche 37 nous rnontre cé qui se passe si la pédale est lâchée
intempestivernent, A ce rnornent, la pédale A ferrne son contact sur le
fil A t, ce qui fait fonctionner irnrnédiaternent les vibreurs et les larnpes"
Ltalirnentation du fil A2 est coupée et HMV est désexcité. Le dispositif
entre en action après 4 à 5 sec. rnaxirnurn.

Si !e dispositif fonctionne internpestivernent malgté sa.rnanipula-
tion norrnale, 1å cause est à rechercher dans une défectuosité ou un fonc-
tionnement anorrnal de HMR, de HMV ou à une non-ferrneture de la valve
drurgence.

Dans ce ca8, le dispositif de veille autornatique sera rnis hors
service et le conducteur doit dernander lraccornPagnernent par un deuxièrne
agent.

La rnise hors service stopère conlrne suit :

l) ouvrir lrinterrupteur plornbé IHM dans ltarrnoirz éIecftique Pour suP-
prirner le fonctionnernent des vibreurs et des larnpes-térnoins;

2) ferrner le robinet dtisolernent 49;

3) en cas d.tun échappernent irnportant drair à HMV (non-étanchéité des
valves), ferrner le robinet 70.

La planche 38 nous rnontre le dispositif hors service avec HMR
avarié.

K. Circuits de 1iéclairage s.énéral, des prises de cqu-
r ant d s chauffe r ett s des ost s de conduite et
des d glvreurs he 40

Ces circuits sont aIírnentés par la batterie via un contacteur prin-
cipat LSW et deux disjoncteurs therrniques.

Le d.isjoncteur therrnique de 30 arnP. (chauffage) dans ltarrnoire
électrique alirnente les d.égivreurs, les chãuffe-plats et le rnoteur des chauf-
ferettes des postes de conduite"

Ce rnoteur peut fonctionner à2 vitesses à 1laide drun interrupteur
à trois positions.

Le disjoncteur therrnique de 15 arnp. (éclairage) dans ilarrnoire
électrique alirnente les circuits de ltéclairage dee postes de conduite, deg

tablear¡x de bord, des 4 prises de courant des nez et de la salle des rna-
chlnes.

Dans les d.eux postes de conduite contre la paroi latérale, à côté
du conducteur se trouve un bouton-poussoir BPP Pour lrallurnage de

ltéclairage dans la salle des rnachines et un bouton-Poussoir pour lrex-
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tinction. Un troisièrne bouton-poussoir se trouve dans la salle dee rnachi-
nee en-dessous du bouton-poussoir de lancernent afin de réallurner les larn-
pes éteintes pendant le lancernent du rnoteur diesel.

La figure nous rnontre égalernent ltéclairage des appareils de
viteese avec les larnpes électriques portatives, alirnentés par un fil TEL,

L. Circuit des r¡hares lnlanc )he 4I

A lrextrérnité droite du tableau de bord se trouvent 2 interrupteurs
pour ltallurnage des phares" Ces interrupteurs ont 3 positions:

a) au,rnilieu : larnpes éteintes;
b) enlavant : allurnage des phares blancs;
c) en arrière : allurnage des phares rouges.

Lrinterrupteur de gauche comrnande les larnpes gauches et celui
de droite, les larnpes droites"

Dans la boîte tr'aiveley, un interrupteur double à 2 positions per-
rnet lrallurlage pour :

a) les phares;
b) les fer¡x de croisernent.

M. Circuits de la haud i ère (planche 42).

Ils se cortposent de :

I ) un circuit pour la cornrnande de ltélectro TSV qui perrnet 1a ferrneture
de la vanne à vapeur 7 à partir du poste de conduite;

2) un circuit de cornrnande à distance du purgeur l2;
3) un circuit df allurnage des larnpes-térnoins pour signaler ltarrêt intern-

pestif de la chaudière"

Fon tionnerrrent.

Lrélectro TSV sera excité par pression sur un des boutong-pous-
soirs TSB.

Cornrne le rnontre le schérna, Irélectrovalve SBV peut être alirnen-
tée de der.¡x façons :

a) par un des boutons-poussoirs SBB;

b) par un dispositif autornatique à condition que 1¡interrupteur AS soit fer-
rné et que le fusible de 2 arnp. soit en bon état. Un petit rnoteur élec-
trique sera alirnenté qui, au rnoyen drune caûle, ferrne un contact élec-
trique toutee les 75 sec" pendant 2 secondes, Pendant cette période,
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SBV est excité via un fil PC (à condition que le fil TEL soit sous ten-
síon par le déplacernent de la rnanette dtinversion dans une position de
marché).

A rernarquer que pendant lrexcitation du SBV, le redresseur V ?
laisse passer le courant vers les larnpes-térnoins qui gtallurnent.

Si, par suite dtune irrégularité, Ia chaudière starrête, le relais
de contrôle ACR fonctionne (voir schérna de la chaudière) et les larnpes
témoins de Ia chaudière stallument au tableau de bord.

Le redresseur V 7 ernpêche à ce rrlornent 1!excitation du SBV.

N. Circuits électriques du freinase (figure 43).

Ltélectrovalve DBI de 1a purge des cylindres de frein est alirnenté
par le sectionneur bipolaire CS, lrinterrupteur de contrôle C, le fil PC
et le bouton-poussoir I'Purge freintr (DBI).

La rnêrne planche rnontre le circuit de ltélectrovalve de cornrnande
de 1'appareil I'Voyageurs-Marchandisesrt.

La rnise en service de cet appareil se fait par Itinterrnédiaire de
lfinterrupteur rrVoyageurs-Marchandises'' (VM) dans Itarrnoire électrique.

A la planclne 44, nous voyons cornrnent un conducteur dtune loco-
rnotive rnenante peut donner des signaux à son collègue de la deuxièrne 1o-
comotive par une larnpe installée à chaque front de locornotive.

Le bouton-poussoir de la boîte Faiveley perrnet dtallurner la larnpe
à Itautre extrérnité de la locornotive.

O. Circuits des aÞÞareils de vitesse

1. Circuit de lrindicateur de vitesse et de ltéle ctro-airnant du poin-
tase de la vigilance.

Le circuit de lrindicateur de vitesse est cornposé cornrne suit :
sectionneur double CS, interrupteur de contrôle C, contact AV ou AR de la
rnanette dtinversion (suivant Ie sens de rnarche), le redresseur V 10 ou
V Il suivant le cas, Itinterrupteur IT, Ia résistance réglable RT, sa larnpe
de réglage LT et 1es bornes R et S du transrnetteur,

Le transrnetteur transforrne ce courant continu en courant alternatif
triphasé envoyé aux bornes des deux récepteurs (rnoteurs synchrones).

Les rnoteurs synchrones indiquent Ia vitesse et enregistrent cette
vite s s e.
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La larnpe de réglage lirnlte lee variations de tension, tandis que
la résietance RT en série avec LT, limite la tension à une valeur néces-
saire au fonctionnernent du transrnetteur.

Pour le pointage de la vigilance, nous disposong drun circuit en
parallèle sur Ie transrnetteur derrière l¡Ínterrupteur IT. lrexcitation de
ltélectro-airnant de ltappareil enregistreur se fait par le fueible FT et
Ie bouton-poussoir rrPointage't (TMn).

Z. Circuit du pointa utornatique et de Ia cornrnande du sifflet
deg gge"

Au contact du balaig avec Ie crocodile, un circuit se ferrne de'la
aource du courant (batterie) relié au crocodile.

Ce courant excite, dang chaque appareil de vitesse, deux bobines
avec un charnp rnagnétique opposé à celui dtun airnant perrnanent. Par cette
dernande, on obtient le pointage autornatique dans lrappareil enregistreur
et le fonctionnernent du sifflet dans chaque poste de conduite.

Celui du poste non occupé ne fonctionne pas à cause de la ferrne-
ture du robinet dtisolernent du robinet de freln FV 4.

Rernarque.

Leg redresseurs V 1O et V ll ernpêchent, en cas de double traction,
Irallurnage des 4 larnpes de vigilance à la der.¡xièrne locornotive (alirnenta-
tion par le fil TEL).

P. Listeg eéné rale s.

l) Plaque èborneg.

Les planches 46 juequtà 51 rnontrent lf ernplacernent des différentes
plaques à bornee.

z) Liste deq syrnboles.

Led planches 52 et 53 rnontrent les différents syrnboles dans les
figures de ce rnanuel.

3) Ligle dee abréviationg.

La planche 54 rnontre, par ordre alphabétique, la liste de toutes
les abréviátions , et leur appellation réeU'e.
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PARAGRA'PHE V" - EQUIPEMENT PNEUMATIQUE.

A. Génétalités (planche 55).

Ltair cornprimé est nécessaire à I'alirnentation des freins de la
locornotive et de la rarne. 11 intervient aussi dans le fonctionnernent du
dispositif de veille autornatique, des trornpes, des sifflets, de certains
organes de b transmission électrique, des sablières et des essuie-glaces'

B. Circuit d'alimentatio n des réservoirs aux"

I. Cornpregseur (fig. V-l et v -z).

Ltair est cornprirné par un coûrpresseur rotatif à pistons du type
Gardner-Denv.er, Cet appareil est installé à ltarrière du rnoteur Diesel
(fie. | -z).

Le bâti du cornpresseur est fixé sur quatre tasseaux soudés au
châssis de la locornotive. Le cornpresseur cornporte deux cylindres
obliques àbasse pression et un cylindre vertical à haute pression. Les
têtei des biell"" ã" cornrnande des pistons sont toutes trois connectées
au rnêrne rnaneton. Le vilebrequin du compresseur cornporte donc un
seul rnaneton,

Lee deux portées extrêrnes du vilebrequin, tournant dans les pa-
liers principaux, sont situées dans lraxe du vilebrequin du rnoteur Diesel.
Un arbre interrnédiaire relie les deux vilebrequins au ûloyen drun accou-
plernent élastique.

Le cornpresseur est équipé de son propre systèrne de graissage"
La circulation de Ithuile dans les organes à graisser est forcée Par une
pornpe située dans le carter du cornpresseur.

z Production de lrair cornprirné (planche 55)"

Ltair aspiré par le corrpresseur est prélevé dans la salle des
rnachines" Cet air, déjà filtré par les filtres de parois de la locornotive,
passe par le filtre draspiration du cornpresseur" Ce dernier est du type
à bain drhuile.

A la sortie du filtre , lrair se dirige vers les clapets dtaspiration
des cylind.res, à basse pression" Sur la conduite dtarrivée aux cylindres
basse pression est rnonté ltappareil antigel, Le rnontage est réalisé de
façon telle qurune petite partie de ltair aspiré soit irnprégnée dralcool'

Dans les cylind,res à basse pression, lrair est cornprirné à la
pression de Z,7OO à 2, 900 kg/crn?;
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I1 passe enguite dans un réfrigérant équipé drun rnanornètre et dtune
soupape de sûreté réglée à 3 kg/crn?, (f.ig. V-I et V-Z).

Sortant du réfrigérant, il est dirigé vers lraspiration du cylindre
à haute pression, dans lequel il est comprirné à la pression de 8, 5kg/crn1.

Chaque cylindre du compresseur est équipé dtune culasge contenant
un clapet dtaspiration et un clapet de refoulernent. Chaque clapet se corn-
pose de deux couronnes pressées sur leurs sièges par de petits resgorts
à boudins.

Lorsque Le rnoteur Diesel tourne au ralenti (275 t/ot), Ie cornpres-
seur déblte 2.180 l/rn drair par rninute à la pression de ó,.5'kg/crnZ.' A la
vitesse de rotation rnaxirnurn (8S5 tfrn), Ie débit est de 6650 rn3 par mi-
nute

De la sortie du cylindre haute pression, lrair est dirigé vers Ie
séparateur drhuile (ó) à travers un accouplernent flexible et un refroid.is-
geur dtair (5). L'élérnent filtrant est un rnanchon de paille de fer. Ltair
parcourt Ie filtre de ltintérieur vers lrextérieur.

Par une tuyauterie garnie dtune soupape de sûreté (B) réglée à
9 kgf crn}, lrair cornprirné passe par un clapet d.e retenu" içi.

Ltair est ensuite dirigé vers le régulateur de pression CCS et passe
ensuite vers 1télectrovalve CC via le robinet no 10 et vers les régervoirs
principar:x par le robinet I I A. Leg réservolrs principar:x sont équipés
chacun dtun robinet de purge.

Cet engernble dtappareils est décrit au paragraphe IV.

3. Conduite principale.

Lrair sortant des réservoirs principaux stécoule dans la conduite
principale règnant dtunbout à Itautre de la locornotive. Cette conduite se
terrnine à chaque extrérnité par deux robinets drisolernent suivis de deux
boyar.rx draccouplernent avec têtes à valve.

Sur la conduite principale sont branchées les condultes dtair dras-
gervissernent, dralimentation des robinete de frein, du réservoir arxiliaire,
du dispositif de veille autornatique et des servo-rnoteurs pour la cornrnande
dee volets deg radiateurs.

C. f'rein autornati ue

l. Description.

11 est du type Oerlikon (robinets du rnécanicien FV4 a et distributeur
LST 1)
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La description, le fonctionnernent et les règles à suivre pour se
servir de ceg appareils sont donnés dans le livret hlt, volurne 6, chapitre I"

En dehors du robinet du rnécanicien I'V4 a, le hlt possède encore
un robinet de secours (72\ dane chaque poste de conduite pour ee servir du
frein autornatique.

Le frein autornatique Oerlikon est réglable au serrage et au desser-
rage"

La conduite autornatique, rnunie de derni-accouplernents et de robi-
nets d¡arrêt sur les traverses avant et arrière de la locornotive est alirnen-
tée par un des robinets tr'V4 a à une pression de 5 kgf crn},

2" Electrovalve de pur e DBI (n' 36 c)

Un bouton-poussoir (net), placé à chacun des tablear¡x de bord,
perrnet lrexcitation de lrélectrovalve de purge. Celle-ci rnet alors les
réservoirs (33) en cornrnunication" Un équilibre de pression stétablit entre
ceux- ci.

Les freins de la locornotive se lâchent, rnais ceux de la rarne res-
tent appliqués"

3. Cornrnutation voyag eur s - rnar chandis es (planche 43).

Le frein autornatique Oerlikon autorise deux régirnes de freinage:

a) Le régirne 'tvoyageursrtavec ternps de rernplissage des cylindres de frein
égal à 5 secondes au ñì.axirnurn et durée de vidange cornpris entre 10 et
15 secondes; la pression rnaxirnurn dans les cylindres de frein atteint
4 kgf crn?;

b) Le régirne 'rrnarchandisestt dans 1equel, dès que les sabots sont appliqués
sur les ïoues, lraugrnentation de la pression dans les cylindres à frein
st effectue plus lenternent.

Une électrovalve VMV-36 d ralentit la variation des pressions dtair
cornprirné.

4" Electrovalve du frein anti-patinage ABV (36 E)"

En enfonçant le bouton-poussoir du frein dtanti-patinage sur la boíte
tr'alveley, on excite la bobine de 1télectrovalve ABV. On obtient ainsi une
preseion d,e I kgf crnZ ar¡x cylindres de freins.

5. Locornotive roulant cornrne véhicule"

Lorsque la locornotive est incorporée dans une rarne cornrne véhicule
rernorqué et qurelle ntest pas en relation avec une autre locornotive asgurant
le rernplissage du réservoir auxiliaire (43) à la pression norrnale de 8,5kgf ctn},
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le clapet de retenue (+Z) perrnet le rernplissage de ce réservoir par ltair
de la conduite générale.

D" f'rein direct.

I1 est du type Oerlikon (robinet du rnécanicien FD I ),

Sa description, son fonctionnernent et Ia façon de sten servir sont
expliqués dans le livret hlt, volurne 6, chapitre I"

La conduite du frein direct (St ) est rnunie, à chaque extrérnité, drun
robinet drarrêt et dtun derni-accouplernent flexible avec tête à valve.

E. Les rnanornètres,

Dans chaque poste de conduite, il y a der¡x manornètres Duplex:
ltun indique les pressions drair respectivernent dans la conduite princi-
pale et dans la conduite du frein autornatique; le second indique les pres-
sions dans les cylindres à frein, respectivernent pour chacun des bogies.

Un rnanornètre de contrôIe de la pression dans la conduite dufrein
autornatique est monté dans chaque poste de conduite.

f'. Les cvlindres de frein.

Cer:x-ci sont alimentés, soit par la conduite du frein direct, lors-
quron actionne 1e robinet de rnécanicien ¡'D I pour frein direct, soit à par-
tir du distributeur LST I lorsquron opère une dépression dans la conduite
autornatique à Itaide du robinet de rnécanicien FV 4 pour frein autornatique,
et cela par lrinterrnédiaire drune double valve drarrêt (32). En fair, il y
à der¡x doubles valves dtarrêt, une pour le cylindre de frein de chacun des
bogies.

G. Sabl age.

Lorsque lrune des deux électrovalves (tr'SV ou RSV) est excitée
(suivant le seng de la rnarche), Itair cornprirné est adrnis dans les barbo-
teurs des sablières (46'). Le sable arrive sur le rail en passant par les
flexibles. Le sablage se fait au prernier essieu de chaque bogie pour un
sens de rnarche donné.

H. Ltindicateur de fuite.

I, But de lrappareil.

Le débit du cornpreasteur des locornotives DieseI (drautant plus si
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on rÏÌarche en unités rnultiples) est tel quril peut cornbler une chute de pres-
sion dans 1a conduite générale avant que le conducteur ne staperçoive de
1ríncident (signal dtalarrne, éclaternent de boyau, rupture dtatteläge, etc... ).

Lrappareil indicateur de fuite signale au conducteur le débit anor-
mal du robinet du rnécanicien par un sifflet avertisseur.

sa description et son fonctionnernent sont expliqués dans re livret
hlt, volurne 6, chapitre I.

I. Divers,

Lrair cornprirné prélevé sur la condui
sert à alirnenter les valves de cornrnande ( 5l
(52) à chaque extrérnité d.e la locornotive ains

incipale (8, S kg/crn?l
trornpes pneurnatiques
les essuie-glaces pneu-

te pr
) des
i que

rnat õ (53') de chaque poste de cond.uite.

J. Le dispositif de veille autornatioue (planches 33 à 38).

La partie électrique du dispositif ainsi que le fonctionnernent sont
décrits au paragraphe fV"

Les organes dont se coÍrpose ltéquipernent pneurnatique d.u dispo-
sitif dè veille autornatique sont :

- Lrélectrovalve inverse HMV (36 F);
- Un lirniteur de ternps (61);
- Un réeervoir de ternporisation (68);
- Une valve dturgence (69);
- Le robinet d'igolernent (?0) de lrélectrovalve HMV;
- Le robinet drisolernent (49) de la,valve drurgence.

K. Le tabl a u pneurnatiqu (planche 57).

Dans la salle des rnachines et face au dos de ltarrnoire drappareil-
lage électrique est placé un tableau qui cornporte tous les appareilJ ár,¡xi-
liaires, les électrovalves et les différents robinets drisolernent de la par-
tie pneurnatique qui ne sont pas installés dans les postes de conduite.

L. Planche s6.

EIle présente la légende et sa signification de tous les nurnéros figu-
rant au schérna pneurnatique"
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PAR VI. - CHAUI'FAGE ET VENTILATION.

A. nérat urd va u3

l. Généralités.

Les locornotives Diesel de ligne type 212 sont des locornotives
rnixtes remorquant tantôt des rar:rì.es rnarchandises, tantôt des rarnes
voyageurs. Pendant la période hivernale, les voitures doivent être chauf-
fées. Cornme la rnajorité de ces voitures ne possède pas le chauffage
électrique, on a dt placer sur la locornotive, un générateur produisant
de la vapeur saturée"

Le chauffage des voitures est à vapeur perdue; on a prévu, sur
chaque locornotive, une réserve dteau de 3000 litres.

Lrapprovisionnernent en eau sreffectue, drune part, dans les re-
rnises Diesel de ligne où des installations spéciales fournissent une eau
adoucie et, dtautre part, dans des gares irnportantes où dee bras de ra-
vitaillernent ont été branchés en dérivation sur les conduites dreau ali-
rnentant les grues hydrauliques,

Les générateurs de vapeur sont du type ttVapor Heatingtr et du
rnodèle OK-4616-74-DNKA-VI avec le dispositif 'tStand-by".

Caractéris rale s 
"

- Production de vapeur au régime rnaxirnurn
- Production de vapeur au régirne minirnurn

continu
- Variation de la pression dreau (de production

rninirnurn à production rnaxirnum)
- Soupape de gtreté
- Régulateur de pression de gasoil rég1é à
- Régulateur de pression drair rég1é à
- Ternpérature norrnale de la vapeur sous

14 kgf crnà
- Lirniteur de ternpérature de vapeur tégLé

pour fonctionner à
- Ternpérature à la cherninée
- Therrnostat de cherninée

a) haute ternpérature de coupure
b) basse ternpérature de coupure

- Relais dtallumage retardé (OR) fonctionne
après . ';

- Vitesse du rnoteur au régirne rnaxirnurn
- Vitesse du ventilateur au régirne rnaxirnurn
- Vitesse de la pornpe à eau au régirne max"
- Arnpères
- Consornrnation de gasoil au régirne rnaxirnurn
- Volurne dreau

800 kg/heure

270-360 ke/t

8 à 2t kgf crnZ
40 kgf crnT
lO,5 àLI kg/crn?
2,8 à 3,? kgf crn}

198" C

218'C
275 à 315' C

4gz" c
l2l" c
43 à 47 secondes
1800 tr/rnin
2500 à 2550 tuf rnin
915-935ftfrnín
25-35 A
63 rit/h
44 r.
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II. Circuits dreauo de vapeur, de gasoil et dtair.
Fig. VI 1-VI 2-VI 3-VI 4-VI 5.

Description des circuits deeau et de vapeur (planche 58).

l. Circuit dreau.

La pompe (230) aspire lteau dans le réservoir à ea.u (232). Sur
Ia conduite dtaspiration est rnonté soit un réservoir à tarnis, soit un ré-
servoir à traiternent (234),

Sur 1a colonne de refoulernent, au départ de la ponlpe, est rnontée
une tuyauterie qui porte la soupape de sûreté (llZ) (té'glée à Akgf crc:3)
et un robinet dtessai (18) sur lequel peut être rnonté un rnanoTrrètre. La
ccnduite principale de refoulernent cornporte une première dérivation,
la faisant cornrnuniquer avec la tuyauterie draspiration. Sur cette déri-
vation est rnonté un robinet dtarrêt (8) ä cornrnande rnanuelle" Ce robinet
est norrlalernent ferrné. De cette prernière dérivation la conduite de
refoulernent se subdivise en der:x branches, une allant au régulateur de
rrby-paes'r dreau (lll) et 1'autre au servo-rnoteur (I08) qui fixe Ia quantité
de gasoil à envoyer à 1'atorniseur (105).

Le régulateur de Itby-pass" (lIt), actionné par la pression dans
la conduite de vapeur, règ1e le volurne dreau dralirnentation à adrnettre
au servo-rnoteur de contrôle de gasoil en retournant à la colonne dtaspi-
ration de 1a porzrpe, lreau envoyée en excès dans la colonne de refoule-
rnent. Le volurne dleau qui va aux serpentins est donc 1a différence entre
Ie volurne débité par 1a pornpe et le volume qui sort du t'by-passtr pour
retourner à lraspiration. La dérivation à contrôle rnanuel, norrnalernent
ferrnée, est utilisée seulernent quand le régulateur autornatique trby-passrt
ne fonctionne pas correcternent.

Le servo-rnoteur de contrôIe de gasoil (I08) déterrnine la quantité
de gasoil à envoyer à ltatorniseur ainsi que le volurne drair nécessaire
à la cornbustion. Ces quantités de gasoil et dtair sont en proportion directe
avec le volurne dteau passant sous le diaphragrne du servo-rnoteur et qui,
de 1à, va aux serpentins.

Lreau dtalirnentation, en sortant du servo-rnoteur de contrôle de
gasoil, va à 1réchangeur d.e chaleur (213) (ïéchauffeur dreau df alírnentation).
Sur la conduite allant du servo-rnoteur à 1réchangeur, est rnonté un clapet
de retour à ressort. Ce clapet ernpêche Irentrée au servo-rnoteur de la
golution de lavage, pendant le lavage des serpentins. Dans 1réchangeur,
Iteau dralirnentation absorbe une partie des calories libérées, par lreau
chaude de retour.

De 1¡échangeur de chaleur, 1¡eau dralirnentation va aux serpentins,
en passant par un autre clapet de retour (pour prévenir les retours dteau
sous pression des serpentins à lséchangeur) et par le robinet dtarrêt des
eerpenting (3), qui est norrnalernent ouvert. Durant le passage dans les
serpentins, 90 à 95 % de 1!eau dralirnentation est transforrnée en vapeur.
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Lrexcès dteau entraîne les dépôts et les boues qui se forrnent dans les ser-
pentins, Cet excès dreau, en quittant les serpentins' va au séparateur de

vapeur (z^),

Une valve de purge des serpentins (2) est rnontée sur unbranche-
rnent venant du robinet dtarrêt des serpentins (3). La valve du purgeur
est norrnalement ferrnée"

Z. Circuit de vapeur,

En sortant des serpentins, la vapeur va au lirniteur de ternpérature
de vapeur (1IO)" Cet appareil arrête autornatiquernent la chaudière quand

la température de Ia vapeur dépasse 218" C.

Du lirniteur de ternpérature, 1a vapeur va au séparateur de vapeur
(2ZI) et. enfin, à la conduite de chauffage en passant par la vanne 15 et
par une valve drarrêt à cornrnande à distance (?)"

Le séparateur de vapeur sépare lreau en excès et les boues entrai-
nées par la rãpunr. Ces boues se déposent au fond du séparateur d¡oìr elles
sont Jhassées périodiquement , grâce à un purgeur (tZ) installé à cet effet.

Un conduit de vapeur de faible diarnètre, sur lequel est rnontée une

vanne dtarrêt I0, va de la sortie du séparateur de vapeur à un radiateur
(Zl7) placé sous la pornpe" Lreau condensée dans ce radiateur retourne au

réservoir à eau en passant par un condenseur à soupape (ZZZ) qui retient
la vapeur venant du radiateur. La valve dtarrêt (10) sur le conduite de va-
peur ãoit être 1égèrernent ouverte quand 1a ternpérature extérieure est à
0" C ou au-dessous,

Une tuyauterie branchée sur cette conduite peut égalernent arlener
un léger filet de vapeur à 1'échangeur (213) via une vanne (6) et un clapet
de non retour.

3. Eau de retour.

Lteau séparée de la vapeur dans le séparateur de vaPeur (ZZL) va
au serpentin d.e lté"h"ng"ur de chaleur (ZL3) (réchauffeur dreau dralir.rren-
tation) en passant pa" rrtt clapet séparateur (223) qui arrête la vapeur pou-
vant venir du séparateur. En sortant de 1téchangeur de chaleur, lreau
retourne au réservoir dreau, en passant par un robinet trois voies (I ?)

(utilisé pour le lavage) ei par un voyant (218) qui perrnet le contrôIe vi-
suel du débit.

I-onctionnernent en trStand-byfl4

Dans cette position de rnarche, Ie courant dreau suit le rnêrne cir-
cuit quten rnarche norrnale aux exceptions suivantes. La vanne (15) au-des-
sus dL séparateur de vapeur est ferrnée afin dternpêcher Itentrée de lreau
d.ane la cond.uite de chauffage" La vanne (S6) est ouverte et lteau chaude

retourne au réservoir (232) après avoir passé au travers de la soupaPe

¿. ¿¿"fr"rge (121). Ceite "or.r-p.p., 
régIèe à une Pression de + I kgf crn?
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rnaintient cette pression dans 1e séparateur de vapeur,
léger écoulernent dteau chaude à travers le séparateur
(213) et 1a conduite dreau de retour.

assurant ainsi un
(223), ltéchangeur

En marche de rrStand-bytr, la pompe à eau fonctionne continuelle-
' rnent. Lraquastat (I2O) contrôle la ternpérature de I0eau.

Lorsque celle-ci atteint 62' C, lraquastat agít de façon à désexciter
la valve électro-rnagnétique à gasoil (104) qui coupe lrarrivée de gasoil à
lratomiseur: le feu stéteint. Lorsque la ternpérature de Iteau, qui continue
à circuler, retomber à 37o C, ltaquastat agit à nouveau de façon cette fois
à exciter 1rélectro-valve à gasoil qui rétablit lrarrivée de gasoil à ltatomi-
seur: le feu se rallurne"

Cir cuit de cornbustible (planche 58).

Les étapes successives du parcours du gasoil sont indiquées ci-après:

Le gasoil est aspiré du réservoir à cornbustible (21I)par la pornpe à corn-
bustible (209). Sur Ia colonne draspiration, sont rnontés un clapet horizontal
de retenue (qui ernpêche 1a vidange de la colonne quand Ie générateur ne
fonctionne pas) et un filtre (206),

A la sortie de la pornpe, sur la colonne de refoulernent, sont rnontés
un régulateur de pression de gasoil (I03), un rnanornètre (ZOS) et deux filtres
(204) et (205). Le régulateur de pression à ressort rnaintient dans la colonne
de refoulernent, une pression de IO,5 kgf ern?. Lrexcès de gasoil délivré par
la pornpe retourne au réservoir à cornbustible.

Deux branchernents prennent naissance ä 1a sortie du régulateur
de pression. Ces deux branchernents vont au servo-rnoteur de débit de
gasoil (108). Dans 1e prernier branchernent circule le gasoil de cornbustion
et le second branchement contient 1e gasoil qui sert de fluide sous pression
passe dans un filtre (205) avant dtentrer dans le cylindre du piston à corn-
rnande hydraulique du servo-rnoteur. De ce cylindre, il retourne au réser-
voir à cornbustible. Le gasoil pour cornbustion (prernier branchernent) arrive
à la vanne de débit du servo*rnoteur. Le servo-rnoteur délivre à ltatorniseur
Ie gasoil et lrair nécessaires pour la combuetion en quantités directernent
proportionnelles au volurne dreau dtalirnentatlon qui entre dans les serpentins.

En dernière étape, le gasoil va à lratorniseur (105). Sur cette der-
nière tuyauterie eont rnontés un Ír.anornètre (207) et un tarnis (2t0). Ltato-
rniseur pulvériee le gasoil dans la charnbre de combustion" La pulvérisation
est obtenue en forçant le gasoil sous pression drair, à travers les orifices
drun ajustage pulvérisateur. Le rnanornètre (207) rnonté avant lratorniseur,
donne la pression du gasoil à 1¡atorniseur. Le rnanornètre (208), rnonté après
le régulateur de pression, donne la pression rnaintenue par ce régulateur.

La pression de gasoil au rnanomètre (207) ne peut jarnais être su-
périeure àZ,l kgf crnZ pendant que le générateur fonctionne à débit maxi-
rnurn.
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Circuits de cornbustible pour Ie fonctionnernent en trStand-bvrr.

Les générateurs équipés du 'rstand-byrt possèdent une valve électro-
rnagnétique ä 3 voies (tZ?).

En rnarche norrnale, cette électro-valve ntest pas excitée et adrnet
le gasoil sous pression sous le piston de cornrna.nde de la valve de débit
dteau du servo-rnoteur (I08) de façon que celui-ci agisse cornrïre d.ans 1e cas
drun générateur non équipé du ttstand-byrr.

En position rrStand-by", ltélectro-valve ( I22) est excitée et ernpêche
le gasoil aous pression de parvenir sous Ie piston de cornrnande de la
valve de débit dreau du servo-rnoteur. De ce fait, ce dernier stor¡vre
beaucoup moins que Le débit rnaxirnurn de façon à envoyer une quantité de
gaeoil réduite à ltatorniseur vu qutil suffit sirnplernent, dans ce cas, de
chauffer lreau et non de 1a vaporiser.

Description du circuit dtair cornprirné (planche 58),

La vanne I étant ouverte, ltair cornprirné par le coÌnpresseur d.e 1a
locomotive , passe à travers le régulateur de pression dtair (100) qui réduit
Ia pression à environ 2,8kgf crn?, pression inãiquée par le rrr"nornËtre (ZOt).

Cet air détendu arrive ensuite à I'atorniseur (I05) où il pulvérise
le gaeoil de cornbustion,

Entre le régulateur (I00) et ltatorniseur (I05) est rnonté, en dériva-
tion, un interrupteur à rnanque de preseion drair (1Ol). Cet interrupteur ar-
rête le générateur au cas où la pression dfair tornberait à 1, 75kg/crn} au
moine.

IIï" Installation électri du sénérateur de va l)e1l r
a) Description du schérna dissé qué de Itinstallation électrique.

Lfensernble des organes de comrnande et de contrôle est disposé d.ans
une arrÌoire électrique attenânte au générateur. La planche 59 donne le dé-
tail de Itappareillage contenu dans cette arrnoire, chaque organe étant dési-
gné par son abréviation officielle dont la dénomination cornpièt" est reprise
à la 1égende à laquelle nous renvoyons le lecteur désirer.¡x de procéder à son
identification.

La planche no 60 représente le schérna électrique du générateur hors
service. Sur cette figure sont représentés tous les organes au repos et qui
entreront en fonctionnernent suivant lrordre des opérations qui sera d.écrit
ci-après, leurs connexions éta.nt dessinées conventionnellement en traits
interrompus, puisqutaucun courant n?y circule,

1) Opé r ation pré Lirninair e (planche 6l ).

Lrinterrupteur I02 est placé sur la positiontrarrêttt, ce qui correspond
guivant Ie tableau synoptique représenté au bas de la planche, à lrouverture des
contacts I, 2, 4 et 5 et à la ferrneture du contact 3.
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On ferme le sectionneur bipolaire SVI¡C"

Le courant partant du positif de la batterie parcours successive-
rnent Ie fusible FA de I 5 A et se divise drune part pour allurner 1a larnpe
LCR, et drautre part, pour éxciterle relais drallurnage retardé OR via
interrupteur de contrôle 102, contact 3 ferrné.

Le relais OR en srexcitant, ferrne ses contacts V et'W'par lrinter-
lock B ferrné de lrinterrupteur du servo-rnoteur 108, crée son propre cir-
cuit de rnaintien. Les circuits définis ci-dessus rejoignent le négatif
batterie en passant par le deuxièrne fusible tr'A de t 5 A.

A remarquer qurà ce rnornent, les gâches du dispositif 'rFuse Testfr
gont sous tension et perrnettent de la sorte Ia vérification éventuelle d'un
fusible.

2) Opérdtion d.e remplissage (ptanche 62).

a) Phase initiale.

On ouvre Ia vanne I drarrivée dtair dtatornisation, ce qui provoque
1renclenchernent de ltinterrupteur pneurnatique 10I pour une pïession de
2,I à 2,5 kg/crn? (cet interrupteur déclenche dès que la p"èssion tornbe
à I , ?5 kg/ crn?)"

On place ensuite Itinterrupteur 102 sur la position 'trernplissagett,
ce qui ouvre les contacts 2 et 4 et ferrne les contacts 1, 3 et 5"

Le relais OR avait été excité par la ferrneture du contact 3 (opéra-
tion prélilfuoaire).

A présent, par Ia ferrneture du contact 1, on assure lralirnentation
du relais de ligne LR, à partir du fusible tr'A de I 5 A, les interlocks v
et'W'de OR; les contacts HT de ltinterrupteur de cherninée (qui doivent
erouvrir en cas de ternpérature trop é1evée des gaz de cornbustion), le
contact ferrné du lirniteur de ternpérature 110, le contact ferrné de ltinter-
rupteur de purge des serpentins n" 2 et le contact ferrné Vtff du relais de
surcharge OE.

Le relais LR excité ferrne ses contacts AB et CD en séri e.

Le courant venant de la batterie alirnente, dtune part, Itinducteur
shunt de la comrnutatrice au travers de la résistance de charnp ajustable
J, dtautre part, 1?induit et ltinducteur série par la résistance de démarra-
ge B" A la sortie de 1a cornrnutatrice, le courant retourne au négatif via
le relais de surcharge OE et les contacts .4.B et CD de LR,

Rernarques.

l. Quoique étant parcouru par un courant irnportant (pointe de dérnar-
rage), 1e relais OE ne srenclenche pas, son intensité de fonctionnernent
nrayant pas été atteinte.
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2. Le relais pilote (PR)en série avec la résistance de réglage (A)
raccordé en dérivation aux bornes du moteur, est soulltis à une tension
insuffisante pour provoquer son enclenchernent à cause de lrirnportante
chute de tension dans 1a résistance B,

3" Bien qurà première vue, il puisse sembler gue la ferrneture
du contact n" I, de 1?interrupteur 102 ait provoqué 1¡enclenchernent du
relais ACR, en réalité, iI nren est rien, car celui*ci est court-circuité
successivernent par les contacts V et'W de OR, contact HT, contact du
Iirniteur de ternpérature lI0, contact de I'interrupteur du purgeur des
serpentins no 2, contact VW du relais de surcharge OE"

En fermant le contact 5 du I02, on excite 1'électro-valve de ItStand,
by", ce qui réduit La résistance de lreau dans le servo-rnoteur (I08) et
active Ie rernplissage,

b) Phas e de fonctionnernent.

La réalisation du circuit défini ci-dessus provoque 1e dérnarrage
de la cornmutatrice. Au fur et à rnesure de lraccroissernent de la vitesse,
la force contre-électrornotrice augrnente et le courant absorbé dans le
rnoteur dirninue. Par voie de conséquence, la chute de tension dans la
résistance B dirninue et la différence de potentiel aux bornes du relais
PR, qui augrnente de ce fait, provoque lrenclenchernent de celui-ci.

La résistance A insérée dans le circuit du relais PR a pcur but
de perrnettre le réglage de sa valeur drenclenchernent"

A ce rnornent PR excité ferrne ses contacts AB et CD placés en
parallèIe et 1e contrôIe Relay CR est excité. Celui-ci, à son tour, ferme ses
contacts AB et CD, ce qui a pour ef.fet de court-circuiter la résistance
de dérnarrage B et dramener la cornmutatrice à sa vitesse de régirne
(planche 63).

Lralternateur AC entrainé par la cornrnutatrice alirnente via les
2 fusibles FT de I 5 A, Ie transforrnateur qui fera jaillir en peïTrr.anence
une étincelle aux bornes d.es électrodes du brûleur" La pornpe à gasoil
envoie du cornbustible jusqu'à lratorniseur, La pornpe à eau rernplit les
serpentins et modifie la position du servo-rnoteur (I08) qui ouvre son
contact B et ferrne son contact A, Le ventilateur envoie de ltair dans la
charnbre de cornbustion par le volet dtadrnission (no 203). Le générateur
de vapeur est prêt à fonctionner"

Rernarques,

Lrouverture du contact B du 108 a interrornpu le circuit de rnain-
tien du relais OR, sans effet cependant, celui-ci restant excité via le
contact no 3 de ltinterrupteur 102"
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3) Opération de rnise en rnarche (planche 64).

On place lrinterrupteur I02 sur rnarche, ce qui provoque lf ouver-
ture des contacts 3, 4 et 5, èt la ferrneture des contacts I et2.

Par lrouverture du contact 3, on interrompt 1'alirnentation du
relais OR dont les contacts ternporigés V et 'W' resteront encore ferrnés
pendant un dé1ai de 43 à 47 secondes.

Par Itouverture du contact 5, on interrornpt ltalirnentation de 1ré-
lectro-valve "EV Stand-bytt"

Par la ferrneture du contact 2, on alirnente la bobine de la valve
électrornagnétique de gasoil (I04) via la contact BA de CR, contact A
du servo-rnoteur (108) et contact de ltinterrupteur pneurratique (10I).

L'excitation de la bobine provoque 1?ouverture de la valve de gasoil
et ltintroduction de celui-ci dans lratorniseur sous forrne pulvérisée grâce
à I'action de ltair cornprirné admis par la vanne 1.

Lrétincelle qui jaillit en perTnanence aux bornes des électrodes
enflarnrne le gasoil pulvérisé.

A ce rnoment cornrnence la vaporisation de lreau contenue dans
les serpentins.

Lorsque la ternpé::ature des gaz de cornbustion aura atteint une
valeur supérieure à I2Io, les contacts basse ternpérature BT situés à
leentrée de la cherninée se ferrneront et établiront Ie circuit norrnal
dralirnentation de la LR via le contact AB de CR, contact HT, contact
ll0, contact n" 2 de llinterrupteur de purge des serpentins, contact VW
de OE et contact no I de ilinterrupteur 102 (planche 65).

Le circuit initial dtalirnentation de LR via les contacts V et'W de
OR sera interrompu après le délai de ternporisation de 43 à 47 secondes
par lrouverture des contacts V et 'W' (planche 66),

4) Cvcle de production de vapeur (planche 6?).

Lorsque la pression rnaxirnurn de la vapeur est atteinte, Ie servo-
rnoteur rétrograde et bascule ses contacts A ét B.

Le contact A en slouvrant interrornpt lralirnentation de la bobine
de Ia valve électrornagnétique 104, ce qui arrête ltinjection de gasoil.

Le contact B, en se ferrnant, établit un nouveau circuit dtalirnen-
tation du relais, OR via les contacts BA de CR et contacts BT. Le relais
OR seenclenche et ferrne ses contacts V et W', rétablissant son ProPre
circuit de rnaintien via fusible I5 A, contacts Vi \M de OR et B de 108.

Si Ia pression rnaxirnurn de vapeur en tornbe pas, les contacts BT
de cherninée vont stouvrir (planche 68), étant donné qutil nty a plus de
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cornbustion, rnais sans apporter de rnodification essentielle dans le cir-
cuit électrique puisque OR reste enclenché par gon circuit sans toutefois
interrornpre lrexcitation de LR, eui reste alirnenté via fusible 15 A. et
les contactg V et \ü' de OR.

Dès que la pression de vapeur sera retornbée, le servo-rnoteur
reprend une position de fonctionnernent et baecule ses contacts A et B
dans ltautre sens.

Le contact B en stouvrant (planche 64) coupe ltalirnentation de OR,
dont les contacts V et W resteront enclenchés pendant le délai de ternpo-
rieation.

Le contact A en se ferrnant réexcite la bobine de la val,ve électro-
rnagnétfque, rétablíssant lrinjection de gasoil

Dès que la ternpérature des gaz de cornbustion sera rernontée au-
delà de IZ'l'; les contacts BT se referrneront, rétablissant ainsi le cir-
cuít norrnal (plandre 66)"

s) (rie" 6 e).

Après avoir effectué le rernplissage cornrne pour la rnarche nor-
male, placer le régulateur by-pass dans la position ó kgrlcmZ; fermer Ia
vanne I 5 et ouvrir les vannes 56 et I 0.

On place lrinterrupteur I02 sur position I'stand-bytr, ce qui provoque
lrouverture des contacts ? et 3 de la ferrneture des contacts 1, 4 et 5.

Par la ferrneture du contact l, le relais LR est excité, ce qui
Provoque la rnise en rnarche de 1a cornrnutatrice coûtûre décrit au para-
graphe 2 ttOpétation de rernplissage".

Par la ferrneture du contact 4, on alirnente ltélectrovalve à gasoil
I04 à partír du fusible tr'A de 15 A, le contact RB de lraquastat (therrnostat
à bulbe), 1e contact A du servo-ïnoteur (108) et 1e contact de 1!interrupteur
pneurnatique (l OI ).

Par la ferrneture du contact 5, lrélectrovalve EV stand-by est exci-
tée. Par son actíon, elle réduit lrouverture du servo-ïnoteur de gasoil de
façon à envoyer du gasoil en quantité lirnitée à 1'électrovalve 104.

Le feu stallurne et 1e contacttrbagge ternpératurerf (BT) de ltinter-
rupteur de cherninée se ferrne et rnalntient le passage du courant dans
le relaie de ligne LR rnalgré ltouverture des contacts du relais de protec-
tion contre lrallurnage retardé OR qui srouvrent 43 à47 secondes après le
passage de la position trrernplissage" à la position 'tstand-by,t.

Dès que la ternpérature de Iteau atteint 62" C, ltaquastat ouvre
le contact RB et ferrne le contact R\tf.
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Par lrouverture de RB, on interrornpt lralirnentation de ltélectro-
valve de gasoil I04 et 1e feu stéteint.

Par 1a ferrneture de R'W, le relais OR est excité, les contacts V
et W se ferrnent et rnaintiennent lralirnentation de LR.

Le feu étant éteint, le contact trbasse ternpératuretr (BT) de rtin-
terrupteur de cherninée s'ouvre (fig. Z0).

Dès que la ternpérature de lteau retornbe à 37" C, le contact de
ltaquastat se replace en RB, 1rélectrovalve à gasoil est de nouveau excitée
et le feu se rallurne.

Le contact rtbasse ternpératuretr de llinterrupteur de cherninée qui
était ouvert, se referrne, continuant à assurer ltexcitation de LR aprèJ le
déclenchernent du relais ternporisé OR (fig. 69).

IV. Sécurités de fonctionneme nt.

En vue de protéger le générateur contre des dégradations, voire
des accidents, provenant dtun dérèglage ou dtun défaut de fonctionnernent,
on a prévu des appareils de protection qui ouvrent des contacts insérés
dans le circuit du relais de ligne LR dont le déclenchernent provoque 10ar-
rêt de la cornrnutatrice et, par conséquent du générateur.

Lrincident de fonctionnement est signalé au conducteur par 11en-
clenchement du relais dtalarrne ACR, qui nrétant plus court-circuité est
alirnenté via fusible 15 A, contact I de lrinterrupteur I OZ et bobine du re-
lais de ligne LR. Celui-ci bien qurencore parcouru par du courant via
le relais ACR, déclenche néanrnoins, car le courant est tornbé netternent
en-dessous de la valeur de rnaintien de LR par suite de la grande résistance
de la bobine ACR (fig. ZI )"

ACR enclenché ferrne ses contacts AB et CD dans 1e circuit deali-
rnentation des larnpes BA à partir dtun fil PC.

Avant de faire des recherches pour lever le dérangernent, il faut
irnrnédiaternent placer ltinterrupteur 102 sur rrArrêttr pour se garantir con -
tre les accidents dus à une rernise en rnarche internpestive du générateur
(haute tension alternative, pièces tournantes, courroies, etc,.l ).

Les appareils de protection sont les suivants 3

t. Contact trFlaute tern raturerr (ff. f " ) ¿e llinterrupte ur de cherninée (109)

Ces contactg stouvrent lorsque 1a ternpérature des gaz de cornbustion
atteint 482" C, pour éviter une surchauffe anorrnale des serpentins.

11s doivent être referrnés rnanuellernent à llaide du bouton de réar-
mernent, une fois que la ternpérature des gaz dans 1a cherninée est suffi-
sarnrn.ent tombée.
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2. Interrupteur du

teint IZL" C

ur des serpentins no 2"Durqe

Cette sécurité liée à la rnanoeuvre rnanuelle de 1a purge des ser-
pentins a pour effet dlernpêcher le fonctionnernent du générateur en cas

ä'ouverture rnêrne partielle du purgeur des serpentins'

3 Relais de surcharge oE'

En cas dranornalie de fonctionnement faisant ralentir forternent la
vitesse de la cornrnutatrice- le courant absorbé par celle-ci augrnente et

enclenche le relais de surcharge oE qui ouvre son contact v'w,

4, Contacts "Bass tern ratur B. T ltinterru eur de c rnlnee.ll

Ils se ferrnent dès que la ternpérature des gaz de cornbustion at-

si, pour une cause quelconque à 1a rnise en route du générateur,
la cornbustion ne s'opère pás dans le délai d,e 43 à 4? sec,, au terrne du-
quel les contacts V et W du relais ternporisé OR srouvrent, Ie relais LR

déclenchera, puisque par ailleurs 1es contacts BT sont restés ouverts"
Ceci constitue une sécurité contre un allurnage retardé après injection de

gasoil en excès, ce qui pourrait provoquer une explosion'

si, en périod.e de production de vapeur, le feu siéteint et ne se

rallurne plus, 1a ternpéttitt. de la cherninée va tornber en-dessous de

121" provoquant I'ouverture des contacts BT et le déclenchernent de LR'

5. Interrupteur Pneurnatique I0l '

Le contact d.e I'interrupteur 101 est rnaintenu ferrné par la pression
de I'air dratornisation. Si cel1e-ci vient à tomber sous la valeur rninirnurn
de I, 75 kgf crnZ, f interrupteur pneurnatique déclenche et coupe lralirnenta-
tion de 1a bobine de 1a valve éleðtrornagnétique de gasoil, ce qui interrompt
lrinjection du cornbustible, Le feu stéteint, rnais Ia cornrnutatrice continue
de fonctionner jusqu'au rnoïnent oìr le courant drexcitation du relais LR est

coupé par ltouverture des contacts BT du therrnostat de cheminée.

cette protection est nécessaire Pour éviter leintroduction de gasoil
sous forrne insuffisarnrnent pulvérisée, ce qui entrafnerait 1'encrassernent
rapide des serpentins par les résidus diune rnauvaise cornbustion'

6. Le lirniteur de ternPérature (l 10)"

son contact est norrnalernent ferrné dans le circuit de Ia bobine du

relais de ligne (LR ). Quand la ternpérature de la vaPeur à la sorti e des

serpentin" ãép""se 2I8" C, "or, "ont"ct 
srouvre, coupant ainsi I'excitation

de LR, droìr arrêt de la chaudière'

Le contact doit être referrné rnanuellernent à 1?aide de son bouton
de r'é arrnement,
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V. Opérations de rnise en rnarchedu sénérateur

A. R ernarque prélirninaire.

Toutes les vannes équipées drune poignée en croix et désignées par
des nombres irnpairs doivent être ouvertes pendant la rnarche norrnale du
générateur. Celles équipées drun volant de rnanoeuvre rond et désignées
par des nornbres p3it" doivent être fermées,

B. Avant rernplissage.

I ) Ferrner f interrupteur principal du générateur S\Ã/C dans lrarrnoire
électrique (Indication "OFI''t visible, la chaudière s'éclaire)"

2) Vérifier le niveau dreau du réservoir (232).

3) Mettre le produit désincrustant dans le ré servoír 232

4) Vérifier si les vannes suivantes sont ouvertes (le n" 5 nrexiste
Pa8).

no
no

orr
no
no

ôn
no
no
no

3
7

9
I1
I3
t7
T9
?,r
3t

Vanne drarrêt des serpentins;
Soupape électro-rnagnétique sur la conduite de vapeur;
Vanne drarrêt (eau de retour);
Vanne du rnanornètre de vapeur sur la conduite de vapeur;
Vanne dradrnission de vapeur au by-pass dreau dralimentation;
Vanne à 3 voíes (iavage);
Vanne dtarrêt du régulateur de by-pass dreau ;
Vanne d'arrêt sur conduite dreau (aspiration);
Vanne drarrêt du rnanornètre de pression de la vapeur.

5) Vérifier si 1es vannes suivantes sont ferrnées:

Purgeur des serpentins avec interrupteur;
Vanne de jauge (sortie séparateur);
Vanne dtarrêt (conduite auxiliaire de vapeur au radiateur);
By-pass dreau à cornrnande rnanuelle;
Vanne dradrnission de vapeur au radiateur (tégèrernent ouverte
en période de gel);
Purgeur du séparateur de vapeur (stassurer que la pédale ntest
pas restée accrochée);
Vanne dradrnission de la solution de lavage (serpentin interrné-
diaire);
Vanne dtarrêt de vapeur (conduite de vapeur).
Cette vanne est ferrnée en période de dérnarrage ou drarrêt
et ouverte en période de rnarche norrnale;
Vanne dradrnission de la solution de lavage (serpentin extérieur);
Vanne dressai de la pornpe à eau ;

Vidange de la conduite draspiration ;

Vidange du réservoir de traiternent ;

Vanne de retour dreau au réservoir en rnarche rrStandbyrr;

na
no4
no6
no8
nol 0:

no I2:

no 14:

no 15:

no 16:
no 18:
n" 20 :

no ?2:
no 56:
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sans no : Purge du régulateur - I00 de pression drair;
q: : Purge du servo-rnoteur de contrôIe de gasoil - 108 (charnbre dteau)
do : Purge de ltéchangeuï de chaleur - Zl3 f
do : Purge du voyant de retour dreau - ZI8.

6) Vérifier si les boutons de réenclenchement d.e lrinterrupteur
de cheminée (I09) de Itinterrupteur de surcharge (106) et du Limiteur de
température (l I 0) sont enclenchés,

7) Placer le régulateur d.e by-pass sur Ia position 6 kg/crn} afin
diavoir un grand débit lors de la rnise en rnarche,

C. Rernplissac^e,

l. Ouvrir la vanne no I dtarrivée dtair de pulvérisatiÒn et purger
le régulateur de pression I 00.

?, Placer lrinterrupteur de contrôle en position 'rremplissage'l
et stassurer que 1rétincelle jaillit entre les électrodes de la bougie.

3. Ouvrir 1e robinet dtessai l8 de la pornpe à eau et le referrner
dès que lreau coule.

4. Ouvrir le robinet 4 et le referrner lorsque lreau srécoule sang
interruption afin drêtre absolurnent certain gue les serpentins sont corn-
þlèternent rernplis.

5. Placer lrinterrupteur de contrôle I02 en position rtarrêtrr avant
dr effectuer lropération suivante 

"

6. Purger cornplètement le séparateur de vapeur en ouvrant le
purgeur no 12 pendant au rnoins 30 secondes.

A ce rnornent, 1e générateur est prêt à fonctionner.

D. March e"

1" PIacer lrinterrupteur de contrôle I02 sur Ia position rrMarchett.

Z" Purger le séparateur de vapeur 22I en ouvrant Ie purgeur I2
jusqutà ce que la pression rnonte à 6 kgf crnZ"

3. Placer la poignée du régulateur de by-pass sur la pression dé-
sirée.

Ne jarnais agir sur la vanne de by-pass manuelle 8 sauf en cas
dravarie du régulateur 1I l.

4. Dès accouplernent de la conduite de vapeur, ouvrir lenternent
la vanne I 5 après avoir contrôlé si la soupape no 7 est ouverte.
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5. Purger le séparateur 22L plusieurs fois pendant Ies prernièree
rninutes de fonctionnernent par la pédale du purgeur 12 ou par Ie bouton
de purge du tableau de bord.

6. En cours de route, si on roule en dérive avec ltengin diesel,
purger le séparateur de vapeur 22L au rnoins toutes les 5 rninutes et ce
pendant l0 secondes, en appuyant' sur le bouton de purge du tableau de
bord (uniquernent en cas où le purgeur autornatique ntest pas en service)"

E. Ar r êt

Pour arrêt de courte durée : ferrner la vanne I5.

Pour arrêt prolonsé procéder cornme suit:

l. PIacer ltinterrupteur de contrôle 102 sur la position trArrêtt'.

Z. Ferrner la vanne 15.

3. Ferrner la vanne no l.

4. Ouvrir 1a purge des serpentins 2 jusqutà ce que la pression soit corrr=
plèternent tornbée.

5. ouvrir la purge l2 du séparateur de vapeur et la ferrner après purge
cornplète.

6. Rernplir 1es serpentins corïlûÌe indiqué au paragraphe 'rRernplissagerr.

7. Ouvrir lrinterrupteur généraI du générateur SUrC dans ltarrnoire
éle ctrique.

8. Ouvrir ltinterrupteur de cornrnande de Ia purge autornatique.

F. Marche enrtStandb ytt.

l. Placer le levier du régulateur de by-pass llt sur la position 6 kgf cra}.

Z. Ouvrir les vannes 56 et 10 et vérifier si la vanne l5 est ferrnée.

3. Placer lrinterrupteur de contrôle 102 sur la position 'rstandbyrt.

R EMAR QUE TR ES IMPOR TANTE.

Avant de rnettre le générateur en rnarche, soit sur la position
rrMarcherr, soit sur la position'rstandbytr, il y a lieu de stassurer que les
serpentins sont bien rernplis.
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La mise en rnarche drun générateur dont les serpentins ne sont
Pas remplis dreau ou le sont incornplèternent, peut causer de graves ava-
ries.

VI. Précautions à prendre pendant les fortes selées.

A. Lorsque la ternpérature extérieure descend en-dessous de -5o C,
il y a lieu de prendre les précautions suivantes :

I. Pendant la rernorque des trains de vovaqeurs.

Ouvrir la vanne 10 1égèrernent afin dtadmettre de la vapeur au
radiateur 21 7.

Z" Pendant 1a rernorque des trains de rnarchandises et en rnarche
à vide.

Faire fonctionner le générateur en "Standby.

B. Vidanse du séné,rateur d e vapeur.

Lorsque la ternpérature extérieure est en-dessous de -5" C et
que le générâteur de vapeur dreau ntest pas en état de fonctionner par
suite dravarie, il y a lieu de vidanger sane retard.

Pour ce faire, procéder cotrrrne suit ;

I Vidanger le réservoir dreau dralirnentation 232 en enlevant le bouchon
et en ouvrant Ie robinet de vidange.

Ouvrir la vanne de vidange 22 (A 2)du réservoir de traiternent, démon-
ter le couvercle, enlq¡er le tarnis et vider 1e réservoir.

z

3. Ouvrir la vanne Z0 (A 3) de vidange de la conduite draspiration.

4. Ouvrir la vanne dtessai 18 de la pornpe à eau ainsi que la vanne A I6.

5. Dérnonter les bouchons de vidange à ltaspiration et au refoulernent de
la pompe à eau et entrafner la pornpe à la rnain pendant une dizaine
de tours de façon à évacuer toute lteau contenue dans celle-ci.

6. Ouvrir Ie bouchon de vidange placé à la partie inférieure du servo-
rnoteur à gasoil I08, du voyant de retour dteau 2I 8, de 1réchangeur de
chaleur ZI3 et au fond du condsrse:ur 223.

7. Ouvrir la vanne d'arrêt I5, la vanne de jauge 4, 1e purgeur l2 du
séparateur de vapeur, Ie purgeur des serpentins 2.

8. Désassernbler les tuyauteries de vapeur allant aux Eranornètres 212
et 224, au régulateur de by-pass I I I 

"
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9' Désassernbler la tuyauterie dreau de retour à I'entrée et à la sortie
de 1réchangeur de chaleur de façon à vidanger le serpentin.

I0. Ouvrir le purgeur du régulateur dtair 100.

Vil. Entretien prévu des générateurs Vapor 46L6.

Les locornotives diesel de ligne équipées de générateurs de vapeur
sont rnixtes; on ne peut donc pas se baser sur le kilornétrage pour établir
lrentretien prévu"

On a pris cornrne base le nornbre dtheures de chauffe.

Un prograrnrrì.e de travaux prévus en remige est prescrit toutes
les 100 heures, il prévoit une visite approfondie des divers organes tant
au point de vue électrique que rnécanique.

Lrentretien des serpentins requiert une attention toute particulière.

Ceux-ci sont d'abord soufflés extérieurernent pour enlever les
suies qui peuvent provenir dtune cornbustion incomplète.

Le nettoyage intérieur, pour éviter ltentartrernent exagété, est
réalisé par une rnachine spéciale qui permet de faire circuler dans les
serpentins une solution diluée dtacide chlorhydrique passive.

Après le nettoyage et Ie rinçage, on neutralise en faisant circuler
une solution alcaline"

La périodicité de nettoyage intérieur varie avec la qualité des
ear¡x utiliséesi elle se situe entre 200 et 400 heures de marche du géné-
rateur.

Ce résultat a pu être obtenu en traitant avec
tant Ies eaux non adoucies.

un produit désincrus-

En plus de lrentretien prévu en rernise, les générateurs sont revisés
tous les 3 ans en atelier central.

Le générateur est dérnonté cornplèternent; toutes les pièceg sont
vérifiées, on fait 1tépreuve des serpentins et, après rernontage, Itensernble
est essayé et régLé ' au banc.

VilI. Pannes et rernèdee.

Le paragraphe XIV donne le détai1 des pannes et des irrégularités
avec les rnesures à prendre et 1es vérifications à faire pouï y rernédier"
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IX. Valve électro-rnasnéti que no 7 (fig. 72).

Fonctionnernent et instructions de cornrn ande"

A. Fonctionnerrlent.

1) La valve 7 est ferrnée"

La vaPeur venant de la chaudière rernplit la charnbre A, rnais ne
Passe pas à la charnbre B car Ia soupape C est rnaintenue sur son siège
par le ressort R, La vapeur passe égalernent par le canal u dans la
chambre E pendant que 1a soupape D reste sur son siège sous lrinfluence
du ressort S.

2) Ouverture de 1a soupape

Le levier L est placé à la rnain dans la position diouverture où il
reste maintenu par un verrou. 11 appuie sur la tige N ouvrant ainsi la
soupape D en cornprirnant le ressort S.

La vapeur venant de la chaud.ière via la charnbre A passe par Ie
canal Uvers la charnbre E" Par leouverture de la soupape D, la vapeur
rernplit 1a charnbre F et ensuite, à travers le canal V, la charnbre H.

Le piston P descend et ouvre la soupape C en cornprirnant 1e res-
sort R. La valve 7 est. ainsi ouverte et la vapeur passe directement de la
charnbre A à 1a charnbre B et la chaudière alirnente ainsi Ia conduite du
chauffage 

"

La pression dans la charnbre B est inférieure à celle dans Ia charn-
bre A à cause de la perte de charge qui se produit au passage de la soupa-
pe C et du changernent de direction dans la pièce coudée.

La perte de charge augrnente de valeur avec le débit et varie de
0,2 à 0,5 kgf crnZ selon que-la pression de la vapeur dans la chaudière
varle entre 2 et 7 kg/crnZ. C'est à cause de cette différence de pression
que la soupape C reste ouverte"

3) Ferrneture de Ia valve n" 7

En appuyant gur lrinterrupteur de cornrnande de la bofte tr'aiveley
dans un des der¡x postes de conduite, la bobine de lrairnant EV z a est
excitée. Le verrou M est poussé vers la droite libérant ainsi le levier L.
Le ressort S pousse la soupape D sur son siège coupant le passage de la
vapeur vers les charnbres F - H et J, qui restent en cornrnunication avec
Ia charnbre B à travers les canaux 'W' et V.

Les preesions sur 1es deux faces du piston P vont stéquilibrer. Le
ressort R se détend et pousse le piston vers le haut dtoù fermeture de Ia
soupape C.
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B. Instructions l¡our 1a corrtrnande.

La valve électro-magnétique no 7 est placée sur la conduite d'ali-
rnentation du chauffage de 1a rarne un peu au-delà de la vanne 15 et per-
rnet au conducteur de couper ltalirnentation à partir de son poste de con-
duite.

Pour éviter tout accident ou irrégularité, il est à recornrnander de
travailler de la façon suivante :

Ouvrir toujours la valve 7 avant la vanne l5;
Ne jarnais fermer Ia valve 7 pendant le passage dans les gares ou aux
endroits oì¡ iI peut y avoir des personnes à proxirnité des rails (f onc-
tionnement des soupapes de sûreté avec projection dreau chaude).
Après ouverture de la vanne 15 avec la valve ? ferrnée, il stagit de
referrner le 15 avant drouvrir le I7.

Ferrneture de 1a valve no 7 à partir drun r¡oste de conduite.

Purger le séparateur de vapeur pendant au rnoins I 0 secondes au rnoyen
de ltinterrupteur prévu sur le rrFaiveley bloc'r pour vidanger lteau du
séparateur.

Ferrner Itinterrupteur de cornrnande de la valve n' 7 qui se trouve éga-
lernent dans la boite Faive1ey.

Après, on tiouve le levier de cornrnande dans la position "CLOSEDTT.

Ouverture de 1a valve t:'" 7,

Ceci peut uniquernent se faire rnanuellerneht. On agit cornme suit:

- Vérifier si la vanne 15 est bien ferrnée;
- Mettre à la rnain le levier de cornrnande dans Ia position rtouvertett

("oPEryt'¡.

R EMAR QUE IMPOR TANTE.

Ne jarnaig ouvrir la valve no 7 pendant que la vanne l5lrest déjà"
Le départ brutal et rapide de la vapeur dans la conduite peut provoquer
la vidange des serpentins, ce qui risque de créer une surchauffe.

B. Ré hauffeur d I eau

I. Généralités.

La locornotive est rnunie drun réchauffeur dreau Vapor International
Corporation, modè1e 49L5-7, dtune capacité de 31.500 K cal/n.

Ce réchauffeur assure la protection, contre le gel, du circuit de
refroidissernent du Diesel et des réservoirs deeau de la chaudière.

3

1

2
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Deux vannes diisolernent sont prévues (A 7 et A Ii); il est ainsí
possible drisoler le circuit du réchauffeur du circuit de refroidissernent
du Diesel ou dtisoler lrensernble du réchauffeur de sa pornpe de circula-
tion.

Le réchauffeur d'eau est installé dans le cornpartiment des rrrachines
contre le tableau pneuñtatique.

Au cas où 1¡on prévoit de très longues périodes de stationnernent
de 1a locornotive (supérieures à l0 heures par -0" c), il est conseillé
dralimenter le réchauffeur en courant, à partir drun redresseur branché
sur Ie réseau de façon à ne pas décharger trop forternent la batterie.

Du fait de son fonctionnernent entièrement autornatique, le réchauf -
feur peut être utilisé pour rnaintenir la température de régirne du Diesel
pendant qutil est arrêté.

Z. Caractéristiques sénérales.

31" 500 k cal/H.- Capacité norninale
- Consornrnation de cornbustible (à la capacité

norn. )
- Pregsion de cornbustible
- Volurne dreau dans le réchauffeur
- Ternpérature à 1a cheminée
- Relais de non allurnage fonctionne après
- Contacts rrbasse ternpérature" de lrinterrup-

teur de cheminée se ferrnent à
- Contacts rrhaute ternpérature" de Itinterrup-

teur de cherninée srouvrent à
- Interrupteur de lirnitation de la ternpérature

dreau srouvre à
- Aquastat se ferrne à
- Aquastat stouvre à

4,7 r. à I'h.
9 kgf crn?
13 1.

z8B - 316' C
43-47 secondes

93" C

440', C

90' c
65" C
70' c

3. Princi pe (fie.73)"

Le réchauffeur dreau est constitué essentiellernent de deux charnbres
dans lesquelles lteau reçoit les calories nécessaires à son échauffernent.

Lreau traverse une prernière charnbre extérieure ou charnbre de
préchauffage qui assure en mêrne ternps ltiso.lation therrnique du réchauf-
feur; eIle parvient ensuite à une charnbre intérieure garnie dtailettes in-
térieurernent et extérieurernent en vue dtobtenir un échange de chaleur
irnportant

Les calories nécessaires sont fournies par la cornbustion de gasoil
dans une charnbre de cornbustion. Le gasoil est injecté sous pression dans
cette çharnbre à travers un atomiseur. Le cornbustible pulvérisé se rnélange
à Itair de cornbustion fourni par unventilateur; son allûrnage est ohtenu au
ûroyen dlune étincelle électrique continue. Les gaz de combustion chauds
eont dirigés à travers les passages qui leur sont réservés pour le chauf-
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fage des charnbres deeau; ils traversent tout drabord le noyau de lrenvelop-
pe dteau intérieure et sont ensuite dirigés dans lrespace rnénagé entre les
charnbreé dreau intérieure et extérieure" Ils sont alors élirninés par la
cherninée.

4 tèrne dr alirnentation en cornbustible.

La figure 73 est relative au schérna du réchauffeur; le circuit de
cornbustible de ce dernier y est représenté:

a) Une pompe entrainée à vitesse constante par un rnoteur électrique
rnonté sur le réchauffeur aspire le cornbustible du réservoir à rnazout
à travers un clapet de retenue (Cn) et un filtre (f').

b) Une soupape de réglage de 1a pression de cornbustible (SS) est incor-
porée à 1a pornpe. Cette soupape rnaintient une pression de 9 kgf crn}
à la sortie de la pornpe; le cornbustible en excès est renvoyé au tuyau
draspiration de la pornpe.

c) Lors de la période de fonctionnernent du réchauffeur, 1rélectrovalve
double installée à la sortie de la pornpe est excitée et perrnet le pas-
sage du cornbustible de la pornpe vers le pulvérisateur. Le cornbusti-
ble est atornisé en un jet très fin à travers ce dernier; il est ensuite
brûlé dans la charnbre de cornbustion"

d) Lors de 1a période dearrêt du réchauffeur, ltélectrovalve est désexcitée,
1e cornbustible neest plus adrnis a.u pulvérisateur, ltélectrovalve le dé-
rive vers la canalisation de retour au réservc¡ir à rnazout.

Mentionnons, pour être cornplets, la présence dtun rnanornètre
de pression de cornbustible à rnêrne Ia pornpe.

5. Systèrne électrique"

Un rnoteur électrique alirnenté par 1a batterie de la locornotive
sous 72-75 volts est rnonté ä côté du réchauffeur.

11 entraine le ventilateur dtair de cornbustion, 1a pornpe à cornbus-
tible ainsi qurune rnagnéto.

Cette dernière alirnente la bougie drallurnage. L!étincelle électri-
que continue, jaillissant entre les der¡x électrodes de 1a bougie, provoque
1'allurnage du gasoil injecté sous forrne pulvérisée.

Un second rnoteur électrique, alirnenté égalernent par la batterie
sous 72-75 volts, entraine une pornpe séparée de circulation dreau..

Lreau de refroidissernent circule de façon continue lorsque lrin-
terrupteur principal est enclenché; Ie brûleur est contrôlé par L?aquastat
qui le rnet en service lorsque 1a ternpérature de 1leau toiirbe à 65" C et
le coupe lorsque la ternpérature de lteau atteint 70" C" Le réchauffeur
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possède des dispositifs de protection contre une ternpérature dteau trop
élevée (ttr¡), un non-allurnage (OR) et une ternpérature trop élevée des
gaz de cornbustion (Ht). l1 possède un circuit dralarrne.

Les diverses phases du fonctionnernent électrique du réchauffeur
sont décrites ci-dessous.

Les schérnas électriques correspondants sont représentés aux
planches 74 à 79,

Processus de démarra planches ?5).ø e (

a) Interrupteur principal enclenché.

Le rnoteur de la pornpe à eau (PE) séparée est mis sous tension à
travers les fusibles, Ie bouton poussoir de réenclenchernent de surcharge
(OLR), les contacts HT de lrinterrupteur de cherninée (contacts rthaute

ternpératurett) et 1'gé1érnent résistant du relais de surcharge (OL), le cir-
cuit dteau du réchauffeur est donc alirnenté.

Le rnoteur de la pornpe à cornbustible (M) tourne,le relais pilote
(RP) et 1eélectrovalve à cornbustible (nVC) sont toujours dééexcités.

Le circuit dtalarrne est excité par les contacts norrnalernent fer-
més du relais pilote et les contacts i -2 du relais de non-allurnage.

b) Bouton ussoir de dérnarra f errné.

Le relais de non allurnage est excité, ses contacts I-Z srouvrent
ce qui a pour effet de couper le circuit dralarrne; ses contacts 3-4 se fer-
rnent et excitent la bobine du relais pilote ainsi que 1télectrovalve à com.-
bustible par les contacts ferrnés de lrinterrupteur lirniteur de ternpérature
dreau et de lraquastat.

N. B. Le bouton deessai du réchauffeur est branché en paral1éle sur lf aqua-
stat. I1 perrnet de court-circuiter ce dernier; on Itutilise au cours du dé-
rnarrage du réchauffeur, lorsque 1es contacts de llaquastat sont ouverts
(ternpérature de lteau supérieure à ?0" C) envue de vérifier si le ré-
chauffeur est en bon état de fonctionnernent avant de Ie laisser à lrarrêt.

c) R elais pilote (relais de cornrnande principal) e¡ci!é, þpqton
poussoir de dérnarrage re1âché.

Lrexcitation du relais pilote est obtenue par ltopération précédente.
Excité, ce relais orrvre ses contacts norrnalernent ferrnés dans le circuit
dralarrne et dans le circuit de 1a bobine du relais de non-allurnage; ce der-
nier relais eet désexcité et sa ternporisation entre en jeu. Les contacts
doubles 3 et 4 norrnalernent ouverts du relais pilote se ferrnent.ce qui rnet
goug tension le rnoteur de la pornpe à cornbustible. Celui-ci se met à tour-
ner. Lrélectrovalve à cornbustible étant excitée, le cornbustible est adrnis
au pulvérigateur et 1e feu grall.urne.
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d) La ternpérature à 1a cherninée s'élève"

Lrinterrupteur de cheminée ferrne ses contacts rrbasse ternpératurett
(contacts de non-allurnage) lorsque la ternpérature à 1a cherninée atteint
environ 93' C; il rnaintient le relais pilote excité lorsque les contacts 3-4
du relais de non-allurnage srouvrent une fois écoulées 1es 43 à 47 secondes
représentant la ternporisation de ce dernier.

A partir de ce rnornent, le feu srallurne ou sréteint sous le contrôle
de lraquastat.

Cycle de fonctionnernent (planches 76 et 77).

a) Les contacts de lraq uastat srouvrent"

Le relais pilote et ltélectrovalve à cornbustible sont désexcités:
lrarrivée du cornbustible au pulvéridateur est interrompue et les contacts
doubles 3 et 4 du relais pilote srouvrent, ce qui provoque Itextinction du feu
ainsi que llarrêt du rnoteur de la pornpe à cornbustible"

Le relais pilote ferrne ses contacts dans le circuit dealarrne et dans
le circuit du relais de non-allurnagei ce dernier relais est excité à travers
Itinterrupteur de cherninée (1es contacts de celui-ci sont restés ferrnés car la
ternpérature à la cherninée est encore supérieure à 93" C). Le relais de non
allurnage ferrne irnrnédiatement ses contacts 3 et 4, ce qui rnaintient sa bo-
bine excitée lorsque Ia ternpérature à la cherninée baisse et provoque Itou-
verture des contacts de lrinterrupteur de cherninée. Les contacts 1-2 du re-
la.is de non-allurnage srouvrent et coupent le circuit dtalarrne, ce circuit
nrest pas excité pendant les périodes drarrêt du réchauffeur.

b) Les contacts de lra.quastat se ferrnent.

Quand la ternpérature de lreau tornbe à environ 65" C, le relais pi-
lote et 1rélectrovalve à cornbustible sont réexcités, ce qui provoque la re-
mise en rnarche du réchauffeur;Ie relais de non-allurnage est désexcité et
sa ternporisation reprend cours cornrne décrit plus haut.

Sécurité s 
"

a) Circuit dralarrne .

Le circuit dtalarrne est alirnenté lorsque des conditions présentant
un caractère dangererxK pour le réchauffeur s'établissent pendant le fonc-
tionnernent de ce dernier; il est désexcité lorsquron ferrne lrinterrupteur
principal tant que lron ne pousse pas sur le bouton de dérnarrage,

Les contacts I -Z norrnalernent ferrnés du relais de non-allurnage
ainsi que les contacts 2 du relais pivote doivent être ferrnés pour que le
circuit dtalarrne soit alirnenté.

Quand le réchauffeur fonctionne norrnalernent, Ie relais de non*allu-
rnage et le relais pilote ne sont pas désexcités sirnultanérnent.
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Deuxfusibles de 20 arnpères et deux de l5 ampères sont prévus pour

Ia protection du circuit de contrôle; f intervention de lrun ou de Itautre de ces
fusibles coupe ce circuit rnais nra aucune action sur le circuit dtalarrne.

c) Prot" (Planche 79),

En cas de surcharge, 1e courant traversant le groupe des rnoteurs
électriques provoque lrintervention drun reLais à résistance qui déclenche
un bouton poussoir prévu au tableau de contrôIe. Le circuit de contrôle
eet coupé rnais 1e circuit dtaLarrne reste sous tension. Pour rernettre le
réchauffeur en service, il suffit de ferrner le bouton poussoir de réenclen-
chernent de surcharge après avoir laissé à ltélérnent résistant le ternps de
se refroidir"

Rema rque. -

Le circuit dtalarrne restera excité après ferrneture du bouton de
réenclenchernent de surcharge si la baisse de ternpérature à Ia cherninée
a provoqué lrouverture des contacts BT de lrinterrupteur de cherninée. Dans
ce cas, il faut redérnarrer le réchauffeur à ltaide du bouton poussoir de d.é-
marrage..

d) R elais de non-allurnage (oR ).

Crest un relais ternporisé qui retourne à sa position désexcitée
43 à 47 secondes après coupure de lralirnentation de sa bobine. Ses con-
tacte 3-4 sont en parallèIe avec 1es contacts de Irinterrupteur de cherninée.
Si 1e feu ne srallurne pas, ces derniers conta.cts ne se ferrnent pas et, après
43 à 47 secondes, les contacts 3-4 du relais de non-a.llurnage srouvrent.
Le relais pilote ainsi que ltélectrovalve à cornbustible sont désexcités et
1e circuit dralarrne est alirnenté.

e) Interrupteur de lirnitation de la ternpérature dreau.

Cet interrupteur, cornrnandé à distance par un élérnent branché sur
le collecteur de sortie dreau, protège le réchauffeur contre une température
excegsive; iI est régLé en usine pour ouvrir son contact lorsque la ternpéra-
ture de lreau atteint 90 " C environ.

Lorsque cette ternpéra.ture est atteinte, cet interrupteur provoque
ltarrêt du réchauffeur. Toutefois, 1e rnoteur de la pornpe de circulation
sépa.rée continue à tourner.Dans certaines conditions, cet interrupteur peut
rétablir lui-rnêrne le fonctionnernent normal plusieurs fois consécutivernent
sans dornrnage pour 1e réchauffeur. Le circuit dtalarrne egt excité chaque
fois que le contact de llinterrupteur de lirnitation de la ternpéra.ture dreau
s I ouvre.
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f) Cotrtacts -'harrt" t néu
(Planche 78)

Les contacts HT de ltinterrupteur de cherninée srouvrent lorsque la
température des gaz de cornbustion atteint 440" C; cette sécurité a pour
br¡t dtéviter une surchauffe anorrnale du réchauffeur.

Ces contacts doivent être referrnés rnanuellement à I'aide du bou-
ton de réarrnernent incorporé à lrinterrupteur de cheminée une fois que la
ternpérature des gaz dans la cheminée est suffisarnrnent tornbée.

6. Instructions de f ionnernent.

ATTENTION I Ne jarnais rnettre en marche sans srêtre assuré
du rernplissage cornplet du réchauffeur et de son circuit. Vérifier si les
der:x vannes prévues dans le circuit du réchauffeur gont ouvertes.

Marche à s le dérnarta-ge,

Ferrner lrinterrupteur principal et pousser sur le bouton de dérnar-
rage. Le circuit de contrôle entre en action; 1e cornbustible est adrnis à la
chambre de cornbustion où une étincelle électrique continue provoque son
allurnage

R ernarq ue. -

Si la ternpérature delreau de circulation dépa.sse 70o C, le feu ne
srallurne pas car les contacts de lraquastat sont ouverts. Dans ce cas, fer-
mer 1e bouton deessai du réchauffeur ce qui court-circuite lraquastat et
perrnet Itallurnage du cornbustible. Le feu sréteint d.ès quron relâche Ie
bouton dtessai,

Vérification pendant la rnarche.

Vidanger journellernent Ie filtre à cornbustible; exarniner sril nry a
pas de perte de combustible ou dteau; contrô1er 1rétincelle, la pulvérisation
et la qualité de la cornbustion.

C, Chauffage et ventilation dee postes de conduite.

t. Chauffase.

Une chaufferette, cornposée drun rnoteur électrique qui entraine
un ventilateur, est placée contre 14 paroi côté droit de chaque poste de
conduite. Ce ventilateur souffle 1!air au travers de lrappareil en passant
par un radiateur alimenté par Iteau de refroidisgernent du Diesel. Lrair
pénètre ainsi chauffé dans le poste de conduite. La prise dreau des radia*
teurs se trouve à la sortie du Diesel et se fait par ltouverture du robinei A lZ
pendant que le retour a lieu vers 1e vase dtexpansion via le robinet 4.8
(voir fig. II * 58bis). L0air peut être pris dans le poste de cond.uite rnêrne,
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mai8 nrest pas renouvelé ou peut être pris à lrextérieur, par Lrouverture
dtun petit clapet incorporé dane 1¡appareil.

Le rnoteur du ventilateur egt comrnandé par un interrupteur à 3
positions placé côté gauche contre Ie pupitre de cornrnande dans le poste
de conduite et perrnet 2 régírnes de vitesse de rotation.

2. Ventilation.

Pour obtenir la ventilation du poste de conduite, il faut :

- ferrner leg robinets A 8 et A 12 dane la salle des rnachines;
- ouvrir le clapet de la chaufferette;
- mettre le rnoteur du ventilateur en rnarche en pLaçant ltinterrupteur

sur une position de marche;

Le ventilateur aspire Itair de lrextérieur et 1e refoule à la tern-
pérature atmosphérique à travers le radiateur dans le poete d.e conduite;
lreau dane le radiateur ntétant pas en circulation.
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êéaa?ale¿r de rarøceta
"laVor C/a¡lsea,, t¡r* arf ?ô/6.
e. âg -Væt ¿ázq Ce cant¿xtc¿zde ttzanqc//c.
l,t. Po¿.hol ¿'e¿v# Ce taFca.
,9. Pcl¿hcl ¿'caaë da,ae/c/c*ca á¡rVcgt

l'eqc¿ ffl
lol €oepa2c dc câaclí (rapcut).
lûe. Je¿ra.¿zclæa de de7¿21 dcgræetl
frf. &7?a/qlcca óy-V1vl d'eaa.
fl2. .loc2a4o de sê.vfi'.
124 ?/aat laur ¡tlandágr)
2e2. ¿?aavazc*ar de 2txvtcbrt lc Tatotl a'

/'aaþzttice¿
2O€. ãaas¿>e7¿v deicxwtbn degaset'/ aq

. ú.trra - ¿+tO/eC¿
ztl, izaan¿/az-tn-ilc)t a'c//c.zzagre .

2l!J. €ota*+cfela¿?e.
Zle. lc¿rca/ /'¿z¿ /c: rc¿/ecr,
221 .Ça¿ro¿nâtlrc (2æsùa dc re2cte a'/c

co¿tJo¿ïc le rcpeca.
2tê. ht>t2€ cr €a4.

Slcezrgczetvtba
-/a2aa daafcaà- ly2e Arf?ar6.
lt. ,?e¡c/lecatz .ranz dc ág-¿aw ùrr¿?l/¿h,ç
/6.,Í loo r>z A/.r,/a¿1,(a,q ¿7.

ft ,?y'/a/,iæc:z aa.?? dc aeTa/aar /l/.
fO/. lcth/áet2/s4/e2.
l4ê.,feria áedtbzttzg roc¡ 4e árandtfo/aegc-

hïryr.
//l t{alec*t/ecp
f/2. ltet'û/âatáa*/q rcn dc ucfcapctzt4.
It4 ?7uar laa( (€lanaágf).
4oZianc¿zclca ew de ìrVi.ûaarv* (ganalJ
208. llerc¿*tc/c¡ rcc¿ dc gravot/drzt* ¿h dc

/et'dth7ca.
2l(. Trant/errzalc¿' roca le oatttb*tirTodn-

at'ftngr.
Z16. ?arttnalaloe.
eU, íg;t//æ rcca ¿)el ttttale¡.
22(. tlahenele toer 4c ttbcztd¿t¿* th dc

rceuaartthgrc /etUùìV
2U, lleleryca7c.
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êe'zcTale¿¡ de rarøcer
"/a2ar C/anfcon,, lgc df ?616 .

1. Poâlnc¿, de ¿èu7c (cerâÞ de scþraleaa
de ra4cur).

/2. Purgaur dz teþaralear de raVcvr'
/5. ,?e/¿Þe/ d2¡rã de ra2ccr.
/8. ,?elttzel d'esc¿'de /a2anz2. a'€a4.
56. Relt¡zey' de r¿lour dba¿ (Jlaadég)
1¿7. lta/re da granet/ ê? corTitrrTar?de e7cclæ¿tza-

¡rne'û7ue.
/o/. t"qpc?e de ,¡¿7¿e/e' (re¡æaz/.
llZ. Jocrpa¡te de .sà¡vlí (ry'ee/enteal d þca) -

202- l/enhTele¿¿¡.

2o6. f¡//¡e c' graretT (cazdanTe d'at2t rafu ?a)-
2O9. Potzz2c a' gra.set /.
2ZO.8augruec.
221. Jeþarale¿r dc ra¡teua.
ZJt). Pc:zt7e q'eaq.

n7 zr-2.

.ftbazrgrcrzcrala?
"l/e4or î/art¿o2., ??. d( ?t 16.

4. Ce¿r¿/ro/aá¡aan roo? d. ru//th/-
/€. í¡u?e van de slaazzeþe¿let'dca,
/5. 6loo¿z a/e/u?ltvatz .

f€, Ptva/irccz raz de ualer2entP,
5€. Tcacgalroontrc;/acl ¡oor dc rt<++hh7 th

€landlY,
l7l â/ec/ra/r/e2 roc¡ de ,ôra:zd.tlar/
lOZ /ai/ÇèetUs,4/c2.
/f?. ltelú!2et7er(/c2 va¿z dc t'tahVazzV.
202. l¿cnlt7aler.
26. êas a i//tifan (zu$z /e i 4 Þ7).

2&. êasotþañ?.
22O,€/ecl¡vdez.
2 2 /,,1 la c ¿'zt a/s eá a¿ àter.
230. htaler2azzv.

.O¿7. r?.1. E¿r. 2Z-3J . tz" Z. Z/2. /A/



Ôåzéralccr ¿c ra?ê¿t
"1e2., C/az(eon., l¿pe al ?er6-
.C. ,?aéthcl de¿bugra 4'tarfu? da seþatztber

dc ta?e4.)
9. palåncl d'atâl d'ea¿ dc rettc¿¡.
/O, ¿?olt'ael d'adnt¿itc¿b¿, a¿ ¿vd¿22¿/e¿¿r 2/1,
//. ,?olthc¿l da maaet>zc'/¿¿. .¡ur /c

nl.zr-3.
,Slaartgrar"c?afu,

"/a1ær ?/ertka4. ly2c dt ?î16-

4. (onl¡a/cl¡aen rcor de røltn7.
9,?/e/at¿'lraan ran âcl cende¿zealtþ t¿alc¡.
/a- Jlcct>trfuvcz ¿?adl tvdcbler 2//
lr. l/s/ullraa:t zqêt de ¿tzaac¿tza¿/aa va¿t

de c/ao¿rtd¿¿4.
12..12*ea ran da *eleqeazV'
4'lr'ailraaa (h'nzanett scqeaû)zs) -

/6.,5 loo nt a/t /ac/tfreaz .

/6. ¡la,s4rJa n' ( óutleatle s eyea*)ts).
f I -On? ucgrlta n (Þætth7 dcr .seTcnltht).
/a/ rattiâeù/t*/7.
/o9.,Sctio¿vcontbcl .

2 2 f. € lco txr a /e c t et ì/e r .

223.,5 lcottt/etzdcns c a tzcl I /e2 .

22(, lla¿tettze/er reor ,s¿/oarzdryr4 ¿¿z da
rerva.rrr.hT/ecdcn7.

le da vct??a?.
72. Purqeur du.reþsv/e¿r dc na?c?r.
l(. ?aZùzcl d'etzl¿e? 4e /a.¡a/al¿iz¿z dc

/arcgrc (seye n lt ¿z ¿ Þ/er ¿>z e'dtÞt 7c) .

/5. ,,?cá¿net lâ¡¡aT de raVeat.
16, îaó¿hcl d'an¿/.i¿ de /a ¿ay'cl¿Þ.2 de /arcgte
' (seqcnft'at entelt?a4).

fZ ,fulth¿/ a'J re¿?,s (/aragre dec scVezltzzt).
fa/.úaepVa de såælí (ra2eer).
lN. lntlerre2laq¡ de clerzl¿zíe.
221. .gelaaaleer 4e rapeua.
2 2t. 4c n dc tr.ta¡tcr a' c/aVal.
22,/. llaZ¿zze'fra ,r2rr.*stbn de ra2eclr a'/a

condotTc le ra2euy'.
.7¿V, 2,?. Bar. 22'Jt. ,*z'/.2/2./82



ft?. zr-4.

GebeTalc¿r da rapccr
"lapor C/a¡L¡az, lge A.f ?t16.

.Jlcozzectteralae
" lcpce C/aaÍtorz, þa Alf ?î16.

2. Purgrcot dco ceryenltns.
lfÌ. /,t*ttka¡ de lc:*tpátafutt de rapcta.
215. Ccrtztw¿¿blaàe.
201 Radtirle¿¡ /cûhií Ver leatpr /.vàtt)
222. CcadcneaÍcur d?a¿ de rclo¿¡.

2. .í2utba der eeryealths.
ll4. Teau2eza(aoráepcrler ratz de ,slæ¿v.
215. Cor¿rtqlalrtëa.
217. l/eera¡tn¿h¡rtreúbtbr dcr ualsqaar .

222. Cazdczeaâà2el rcer *rug /ea¡cualer.

.?tV. ¿7,?. 8¿¿r. 22-JJ. zz'/.2/2./Al



n?. zr- 6.

êiaíratbo¡ dc re2ear
'ta1na Claa*ecn. Ito. A.f?6r6.

,ltbostzge
"ferÐcr Clcz(aez- ?n. A/f?616.

3. Pú¿hcl ¿2¡ræ¡l des .seqezt4'ne 3, ,(/t/aürlraan tnrr dc .¡cryat¿i'tzt.
lê9. 1,ac.l//rc4æyrc/aaa toa¡ Cc ùVbcáàaæl.
/O2, Cctt l¡v /cc cla¿(e /a a¿'.

f6.,tcaue2aanÞgødæâ(no2 vaz ¿lc¿t

,ercrlc/an
ZoL ¿ïancrtct*r rc¿t dc tqÈc/t?dru(,
2 ll. ly'cata/a Yt tu e /eaa
2 2g, rlaaotz¿éea tett da Ye¿/cÉ¡¿*.

loa t*þw/csbtr de f¿r+¡scèn dâ¿
lO2. Int*væ2iær de cc¿¡âru7c

ne âceaþ.r de ¡{qa¿¿vctren/ da ¡t/aei dc
cuæ/cagte dq rzo*a¡.

€OL t?c¿røtclat úarø¿çtt¿þa d?¿þ
tßl, âa(ct+grcta dc c¿(a/eur.
22te, ¿&notaþ*v de Vtvtctbtt d'ean¿.

.Z¿h. .??. Esn 22-JJ. r?'¿.2r8.ra/



PA.RAGRA'PHE VII. - OPER ONS AVANT LE DEPA.RT.

Les instructions à suivre avant le départ, cornrnunes à tous les
types de locornotives Diesel sont reprises dans le fascicule 9 (ch. I) du
livret ré glernentaire.

Pour 1es hlt. ZIZ y ordre suivant doit être respecté (voir fig. 80).

A.'Au our.

I. Dernander 1es clef s de la locomotive, la feuille de travail et lrhoraire;
Z. Lire et signer les avis parus dans les livres drordre;
3. Prendre connaissance des inscriptions au tableau noir et des avis af-

fiché s.

B. Sur la lo orn of iv e

noII:

4. Ouvrir lrarrnoire df outillage, se rnunir de la larnpe électrique porta-
tive et vérifier lroutillage.

5. Prendre connaissance des inscriptions dans Ie livre de bord.
6. Vérifier :

- 1e plornbage des extincteurs;
- le serrage du frein à rnain;
- la présence des appareils de sécurité (drapeau rouge, pétards,

falot, larnpe électrique portative);
- la position des interrupteurs de la boite tr'aiveley;
- la position ferrnée des robinets drisolernent des freins direct et

autornatique;
- la position correcte des robinets du rnécanicien Pour les freins

direct et autornatique;
- s'il nly a pas de plaquettes trsans eautr ou "défense de lancerrt

sur Ie tableau de bord.

Se rendre ensuite au poste de conduite no 1.

7. Ouvrir ltarrnoire électrique, ferrner les interrupteurs nécessaires,
rernettre en place les fusibles retirés sauf celui de 400 amP. , prendre
la rnanette dlinversion et la clef pour les test-valves et refer¡ner
soigneus ernent 1t arrnoire ;

8. Vérifier les plornbs sur les extincteurs et sur le frein à rnain;
9. Ouvrir Ie coffret dtoutillage et vérifier son contenu;
0. Vérifier:

- les appareils de sécurité (drapeau rouge, falot, pétards et câble
de court- circuitage);

- la position des interrupteurs de la boite rrI'aiveleyrr;

I
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- la position ferrnée des robinets dtisolernent des freins;
- la position correcte des robinets du rnécanicien pour les freins;
- stil nty a pas de plaquettes trsans eaurt o' r'd.éfenãe de lancerrr

sur le tableau de bord"

Allumer la lurnière dans la salle des machines avant de sry rendre.

Dans la salle des rnac s.

t1. Vérifier si ltinterrupteur IS se trouve dans Ia position rtStartr;
12. vérifier le niveau dthuile dans re carter du Dieãer;
13. Ouvrir les test-valves de ce côté d.u rnoteur;
14. voir si le régulateur de survitesse nrest pas déclenché;
I5. Voir si le bouton de réarrnernent de rnanque de pression d!huile du

régulateur rtWoodward'r nrest pas sorti et vérifiãr si la prise de cou-rant de ce régulateur est bien enfoncée;
tó. Se rendre à lrautre côté du Diesel;
I7. vérifier le niveau dthuile d.ans le régulateur ,'woodward.r;
I8. Vérifier 1a positiorr d.es vannes sur 1è circuit de iefroidissernent:

!"* de la pompe à rnain, du réchauffeur, du chauffage des postes
de conduite et 1e robinet de vidange du circuit d.e refroidissement;

\9, ouvrir éga lernent les test-valves de ce côté du Diesel;
20. Vérifier la position des vannes du réchauffeur et du chauffage des

postes de conduite;
2I. Vérifier Ie niveau drhuile du cornpresseur;
2?. Yétifier la position de tous les robinete sur le tableau pneuns.atique;
23. Yérifier 1a Lorrtu ferrneture des portes arrières de ltarrnoire élec-

trique.
24. Yírer 1e Diesel à la rnain,

Retourner au poste de conduite no I.

Au poste de conduite no I:

?,5.
26.

Mettre le fusible 400 Arnp. en place;
Déverrouiller le bloc trI'aiveleyrt et ferrner les interrupteurs C et CD;

Se rendre de nouveau d.ans la salle des rnachines.

Dans la salle des machines:

27. Ferrner les test-valves de ce côté;
38. vérifier 1técoulernent de gasoir dans 1e globe de retour;
29. Ferrner le reste des test-valves;
30. Lancer le rnoteur Diesel;
3I. Vérifier la température dreau;
32. Yér:rf.ier Ia pression dthuile de graissage;
33. Placer ltinterrupteur I" s. dans ra posiiion de rnarche (nuN).

Se rendre au poste de conduite no I.
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Au poste de conduite no I:

34, Consulter lrarnpèrernètre de charge batterie et la pression dtair dans
le réservoir principal;

35. tr'aire les essais de freins prévus, laisser le robinet du frein direct
dans la position de freinage et faire les essaie de traction et dtaccé-
1ération.

36. Effectuer lressai du dispositif de veille automatique, des claxons, d.es
sablières et des essuie-glaces;

37. Allurner les phares.

Descendre de la locornotive.

A lrextérieur de Ia locornotive:

38. Sur la traverse côté porte I :

Vérifier :

- 1?allurnage des phares,
- le crochet de traction et le tendeur iiendu à son crochet;
- 1a présence de tous les boyar:x dtair et de vapeur et srirs sont

bien suspendus;
- la présence du câblot électrique.

39. Vérifier
40. Vérifier
41. Vérifier
42. Y értf.iet
43. Vérifier
44. Yérif.ier
45. Y éríf.ier
4ó. Vérifier
47. Vérifier

le rernplissage du bac à sable no ?;
si les sablières ont fonctionné au:K roues ? et 4;
le rernplissage du bas à sable ¡" 4 t
Ia pornpe drincendie;
le rernplissage du bac à sable no 6;
1e niveau de gasoil;
le niveau dleau dans le régervoir de 1a chaudière;
le remplissage du bas à sable no 8;
le fonctionnernent des sablières no 6 et B.

Rentrer au poste de conduite no 2 et

48. Allurner les phares (rouge ou blanc selon le cas);

Descendre de la rnachine.

49. Yéttfier sur la traverse côté P II :

50. Vérifier le rernplissage du bac à sable n" 7;
51. Vérifier si 1es sablières ont fonctionné au:K roues S et ?;
52. Yérif.ier le remplissage du bac à sable no 5;
53. Vérifier le niveau de gasoil;

- Itallurnage des phares,
- le crochet de traction et le tendeur pendu à son crochet;
- la présence de tous les boyaux dtair et de vapeur et srils sont

bien suspendus;
- la présence du câblot électrique.
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54
55
56
57
58

. Vérlfler

. Vérlfler

. Vérlfler

. Vérlfler

. Vérlf1er

nlveau dfeau dans Ie réservolr du chauffage;
contenu du coffret droutillage;
rempllssage du bac à sable n" )i
1es sablLères ont fonctlonné aux roues I et j;rempllssage du bac à sabLe no 1.

Se rendre en-dessous de }a machlne.

En-dessous de la locomo t1ve.

1e
J-e
1e
s1
1e

59- vér1f1er 1a fermeture du roblnet de purge de ra condulteprlnelpale;
60. Vér1f1er Ia fermeture des roblnets de purge des réservolrsprlnclpaux;
61. vérffler le nlveau dthulle des pallers du moteur de trae_tlon no 1;
62. vérlfler le nlveau dthulle des pallers du rnoteur de trac__ tlon no Zi
6t. vérlfler la fenneture du roblnet de purge du séparateur

d f hulle;
64. vérrfler re nlveau drhulle des pallers du moteur.de_ tractlon n" 7i65- vérlfler te liveau dttrulle des pallers du moteur detraetlon n" 4;
66' vérlfler la fermeture des roblnets de purge des réservolrs_ prlncf par¡x;
67. vérlfler la fermeture du roblnet de purge de la condultepr1nelpale.

Remonter dans 1e poste de condulte no II.
68. Degserrer le freln à maln.
- 

Passer ensulte par la salLe des machlnes, vérlfler s1 Iatenpénature dteau eit sufflsante póur-pouvolr tractlonneret se rendre au poste de condufte'n;-fl
69. fuendre place dans le poste de condulte et attendre leslgnal de départ.

Remaroueo

r' 0n a supposé que le départ se fä1t du côté poste r.
sl au contralre, 1e départ dolt se falre ou côtéposte rr' le polnt 69 sera remplacé par rã ;;*;; sutvant !

69, Falre lropératlon nchangenent de poste de condulten etse rendre ensulbe au poste rr où rron attend le slgnalde départ, ¿v v

rr. sl Ie dlesel a été arrêté deguls une pérlode de molns de2 heures, }"q polnts tr-:?_26_Ai 
"i- Zg ne dotvãrri p."être effectués.
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54: Vérifier 1e niveau dreau dans le réservoir du chauffage;
55. Vérifier le contenu du coffret dtoutillage;
56. Vérifier le rernplissage du bac à sable n" 3;
57" Y&ifjer si les sablières ont fonctionné aux roues I et 3;
58. Vérifier le rempliesage du bac à sable no l.

Se rendre en-dessous de la rnachine

En-dessoue de la locornotive.

s9.
60.

ót.
62.
63.
64.
65.
66.

Vérifier
Vérif ier
PalI).;
Vérifier
Vérifier
Vérifier
Vérifier
Vérifier
Vérifier
par:x;
Vérifier

1a
1a

ferrneture du robinet de purge de la conduite principale;
ferrneture des robinets de purge des réservoirs princi-

le niveau dthuile des paliers du moteur de traction no I;
le niveau d!huile des paliers du rnoteur de traction no 2;
La ferrneture du robinet de purge du séparateur drhuile;
Ie niveau dthuile des paliers du rnoteur de traction no 3 ;
Ie niveau dthuile des paliers du rnoteur de traction no 4;
la ferrneture des robinets de purge dee réservoirg princi-

62. la ferrneture du robinet de purge de Ia conduite principale.

R ernonter dans le poste de conduite no II.

68. Deeserrer le frein à main.

Passer ensuite par la salle des rnachines, vérifier si la ternpéra-
ture dreau egt suffisante pour pouvoir tractionner et se rendre au poste
de conduite no l.

69. Prendre place dans Ie poste de conduite et attendre le signal de dé-
part.

R ernar que.

t. On a supposé que Ie départ se fait du côté poste I.

Si au contraire, Ie départ d.oit se faire du côté poste II, le point
69 sera rernplacé par le texte suivant :

69. I'aire ltopérationrrchangernent de poste de conduiterret ee rendre
eneuite au poste II où lron attend le signal de départ.

U.Si le diesel a été arrêté depuis une période de rnoins de 2 heures, les
pointe 13 - 19 - 26 - 27 et 29 ne doivent pas être effectués.
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PARAGRAPHE VIII. - OPERATIONS EN COURS DE ROUTE.

A. Démarrage de la locornoti.r¡e.

PIacer la rnanette drinversion en rnarche rrAvantrr.

Enfoncer la péda1e du dispositif de veille autornatique et la faire reve-
nir dang la position médiane.

3. Lâcher le frein.

4. Amener Itaccélérateur au cran I et observer ltaiguille de lrarnpère-
rnètre.

5. Dèe que la déviation est accusée et que Ia hld. dérnarre, arïrener
progressivernent ltaccélérateur à la position correspondant à la vi-
tesse désirée.

B. Mise au train et préparation au dépar!.

I.
véhicule.

Marquer ltarrêt de sécurité à quelques rnètres du prernier

2. Avancel au pas dthornrne,de façon à réaliser le contact sans
choc.

3. Dans le poste abandonné (opposé au départ)"

- Effectuer un serrage à fond au frein autornatique ou direct;
- Ferrner les robinets drisolernent des freins autornatique et direct;
- Placer la poignée du robinet rnécanicien en position rrDouble tractiontl

et celle du frein direct en position de serragett;
- Placer ltinterrupteur VM sur la position requise par la nature du

train à rernorquer;
- Enlever la rnanette drinversion;
- Ouvrir tous les disjoncteurg du tableau de bord sauf C et CD;
- Allurner les phares rouges pour circuler à vide;
- Assurer la ferrneture des portes et des fenêtres, changer de poste par

la galle de rnachines, où lron srassure drun rapide coup dloeil que
tout est en ordre.

4. Dans le poste oc (côté départ).

- Ferrner les disjoncteurs C et CD;
- Se rendre dans le poste abandonné, ouvrir les disjoncteurg C et CD;
- Revenir dans le poste occupé par le couloir opposé à celui utilisé

à lraller;
- Vérifier si la poignée du frein direct est en position de serrage;.
- Ouvrir les robineis dtisolernent du frein autornatique (position 2) et

dir e ct;
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- F!.acer la rnanette drinversion au centre;
- Assurer lialirnentation de la conduite autornatique du frein;
- Effectuer llessai de continuité selon les prescriptions réglernentaires

avec ltagent E désigné ou le convoyeur M. A. ;
- Placer le disjoncteur 'tvoyageurs-rnarchandisestr sur la position voulue;
- Allurner les phares;
- Procéder à un nouvel essai de traction;
- Cornpléter sril y a lieu, sa feuille de travail (trains sans escorteE) ou la

remettre au chef -garde;
- Le cas échéant, consulter le M 537 et srassurer que la charge est dans

les lirnites permises;
- Aligner, dtaccord avec le chef-garde, lrheure et lrenregistreur Téloc

sur lrheure officietle de la gare;
- vérifier, contradictoirernent avec le chef-garde, la fiche horaire¡
- Attendre lrordre de départ réglernentaíre.

C. Dérnarrage drun train.

I. Porter la rnanette dtinversion en rnarche rtAvalnrr 
"

2. Manoeuvrer la pédale de veille autornatique;

3. tr'ermer le disjoncteur EXGP;

4. Lâcher le frein direct;

5. Arnener lraccé1érateur au cran I et observer ltaiguille de ltampère-
rnètr e;

ó. Oès que la déviation est accusée, aïnener LtaccéIérateur au cran 2 et
ainsi de suite jusqurau cran 8, pour autant que lrintensité ne dépasse
jarnais 2800 AMP"

D. Dérnarraqe dtun train en rarnDe l¿érnarraø e d if f i c i 1e ).

1. Porter la poignée du frein direct en position désserrage;

2. Amener lraccélérateur au cran I et si le train rieque de reculer, lra-
vancer jusquoaux crang 2 ou 3;

3. Dès que la pression dtair aux cylindres de frein arrive à'zéro, et que
1e train dérnarre' rarnener lraccélérateur progressivernent aux cran6
suivants en gurveillant les indications de lrarnpèrernètre. Si le train
nra pas démarré avec 2800 AMP à ltarnpèrernètre, serrer 1e frein direct
et couper irnrnédiaternent la traction: il y a des freins serrés dans la
r4nqe.
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E. Conduíte drun traín.

En cours de route, le conducteur adaptera à lrintervention de
lraccélérateur, la puissance fourníe par le rnoteur diesel aux conditions
de traction.

Sa rniseion est de respecter lrhoraire irnposé en tenant cornpte
des particularités de 1¿r ligne, de la charge rernorquée, des conditions
dradhérence, tout en restant dang les lirnites dtintensité adrnissibles
(voir paragrahe ci-après).

I. Marche en dérive. Interruption de la traction.

a) Ramener ltaccélérateur au cran I ;

b) Attendre que ltintenslté d.u courant soit tornbée à une valeur minimurn;

c) Arnener lraccélérateur sur IDLE (ralerrti).

R erna rque.

Lors dtune rnarche en dérive, il est stricternent interdit de placer
la rnanette drinversion au centre.

Ce faisailt, on éllrnine le dispositíf de veille autornatique et on
cornPromet dangereusernent la gécurité des voyageurs et du rnatériel.
On élirnine égalernent la cornrnande du téloc et les indications sur sa bande
de contrôle,

2. Pat e,

' Si, à un rnornent donné, lteffort de traction devient supérieur à
lradhérence, les roues patinent. Dans ce cas, le dispositif dtantipatinage
provoque 1'allurnage de la larnpe térnoin (blanche).

En rnêrne ternps, il réduit autornatiquernent 1a puissance et le
sablage intervient pendant 5 secondes (si le disjoncteur tlsablage autorna-
tiguett est enclenché). Ainsi, le patinage cesse généralernent irnrnédia-
ternent.

Si les patinages se succèdent, le conducteur ramènera son accé-
léiateur à un cran irrférieur; de façon à adopter lteffort de traction des
edå1er¡x rnoteurå à ltadhérence.

Au cag où les patínages se succèdent sans arrêt rnalgré la dirninu-
tion de la tiactlon, arrêter et-.,se conforrner au dépannage prévu pour ce
cag.

3. SaÞþge.

Si les circonstances atrnosphériques ou If état des rails lrexigent,
ltadhérence peut être augrnentée par un légex sablage.

VIII. O3



Pour ce faire, appuyer sur le bouton ad hoc, non de façon conti-
nue, rnaís par des lrnpulsions répétées.

Ne pas sabler sur les appareÍls de voie. Se servir, éventuellernent,
du frein d' anti-patinage.

4. Arrêt du train"

a) Arrêt norrnal

- Couper la traction coûlrne indiqué dans Itarticle I ci-devant;

- Serrer les freins;

- Ne relâcher la pédale dthornrne-rnort quraprèe irnrnobilieation du train
et après avoir rernie la manette dtinversion au centre.

b) Arrêt drun train lourd sur forte raûÌpe:

- Réduire la vitesse du train à ltapproche du signal en ramenant progres-
sivement 1r ac cé1érateur ;

- Effectuer 1!approche du signal au cran I ou 2 de ItaccéIérateur;

- Lors du de¡nier tour des roues, serrer le frein direct à une preseion
ð.e 2 kglc^" i

- .A.rnener ltaccé1érateur au ralenti;

- serrer le freín direct à fond pour éviter que le train ne recule.

tr-. Contrô1es à exercer pendant 1a rrlar che.

Le conducteur doit observer et surtout interpréter sur le charnp
lee indications des appareils de contrôle dont il dispose, à savoir :

l. Appareil de vitesse,
2. Arnpèrernètre principal,
3. Manornètre du réservoir principal et de la conduite générale du frein

autornatique,
4. Manornètre des cylindres de frein,
5. Larnpes-témoins,
6. Indicateur de fuite.

G. Intensitée lirnites adrnis gibles.

La locornotive peut indéfinirnent tractionner à des charges inférieu-
res ou égales à celle de son régirne continu (1800 A). Toute indication de
lrampèrernètre principal, supérieure à ce1le du régirne continu, constitue
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une aurcharge. L'équipernent électrique supportera, sans danger, une
surcharge ternporaire tant que la ternpérature rnaxiû).um perrnise ntaura
été atteinte. Une élévation de ternpérature, due à des charges excessí -
ves, cause de sérieux dégâts à 1réquipement électrique, Une table des
intensités lirnites adrnissibles goue rãfroidissernent rnaxirnurn (ctest-à-
dire à pleine vitesee de rotation du Diesel) est fixée au tableau de bord
gous les yeux du conducteur,

Celui-ci doit touiourg rester dans les limites de charses Þreecrites.

Ci-dessous figurent les inteneités rnaxirna adrniseibles ainsi que
les durées lirnites.

H. Stationnernente"

I " De courte durée.

Le conducteur procède à un exarnen sornrrraire de la salle des rnachi-
nes et vérifie sril nrexiste aucune fuite ni bruit anorrnaL.

2. De longue durée (perrnettant éventuellernent lrarrêt du rnoteur).

Le conducteur nrarrêtera le rnoteur que etil a ltassurance, cornpte
tenu des circongtancea, de pouvoir relancer en ternps opportun et sang ris-
que, de façon à obtenir une ternpérature optirnurn pour la rernorque du train
suivant.

Préalablernent à lrarrêt du rnoteur, le conducteur procédera ar¡x vé-
rifications et contrôles prévus corïrrre ci-devant au paragraphe : Prépara-
tions avant de départ.

I. Circulation et rnanoeuvre dans les sares

I, La conduite de la locornotive Diesel doit toujours 6e faire à par-
tir du poste situé à lravant par rapport au m.ouvernent à effectuer.

Il ne peut être dérogé à cette règle que dans les cas précue au règle-
rnent (livret hlt I'asc. 5, chap. l, art, 27 et 28).

Intensité rnaxirnurn

1800 A
I94O A
2040 A
2180 A
2800 A

Durée rnaxirnurn

continue
I heure
I fZ heure
I f 4 lneute
pointe de dérnarrage
(15")
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2. Ne pas circuler sur les voies de nettoyage des fer¡x des hlt va-
peur.

J. Relais en gare.

Le conducteur relayé doit stattacher à rernettre à son collègue
une situation claire tant en ce qui concerne la locornotive que les docu-
ments àtenir (M 554 - llvre de bord - ll.Á720 et M ?20 bis).

11 le tiendra au courant des incidents ou avaries quril aurait en-
courus, des remèdes quÍiL y aurait apportés et des m.esures quliL con-
viendrait de prendre ultérieurernent pour continuer à assurer la rernorque
dee trains en toute sécurité et régularité. Chaque fois que cela est possi-
ble, le conducteur relayant prociídera seul ou contradictoirement avec son
collègue, à Itune ou lrautre des visites prévues lors deg stationnernentd
de courte ou de longue durée (voir sfparagraphe H)"

K. Rernorque drune uníté.

Lorsqutune l ocornotive est rernorquée com.m.e véhicule si le mo-
teur Diesel tourne, les robinets de frein autornatique doivent être isolég
et en poeition de double traction, les robinets de frein dírect isolés et en
position de desserrage.

Si le moteur Diesel est arrêté, en plus des travaux ci-dessus, iI
faut ouvrir le sectionneur MBS, enlever le fusible de lancernent et placer
les disjoncteurs des deux tableaux de bord, en position t'oFF" (ouvert).

Hl remorquée en queue, MBS reste ferrné pour savoir allurner les
phares AR.

L. Passase à sué.

11 faut veiller à ne pas laisser les rnoteurs de traction venir en
contact avec lreau. Dans le cas où. il est irnpossible dtéviter le passage
de la locornotive sur une partie de voie recouverte dteau, on doit réduire
Ia vitesee à 5 t<rn/U, On ne doit pas faire pasÊer La locornotive sur une
nappe dreau recouvrant de plus de 75 rnrn le dessus du rail,

M. Service en unité rnultiple,

Dans un tel service, la puissance sur chaque locornotive est con-
trô1ée par le conducteur de 1a locornotive de tête grâce à lrinterconnexion
des circuits électriques (câbfot) et pneurnatiques.
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Mesures à prendre lors de la préparation Þour la double tr tion.

l. Accouplernent : Liaisons à réaliser

a) Attelage;
b) Boyaux de la conduite générale de frein autornatlque,
c) Boyaux de la conduite principale,
d) Boyaux de frein direct,
e) Ftacement du câblot électr ique:

- si les rnoteurg Diesel ne tournent pas, le câblot peut être placé
avant le lancement;

- si les rnoteurs tournent, le rnoteur de ltunité rnenée doit être
arrêté et le disjoncteur C ouvert avant de placer le câblot; il
en eet de rnêrne pour lrenlèvernent.

2. Unité

Les disjoncteurs EGP, et C, et CD doivent être ouverts.

Le disjoncteur de sablage autornatique doit être ferrné.

La rnanette drinversion doit être enlevée du controller.

Les robinets de frein autornatique doivent être ieolés et en position
de double traction, les robinets de frein direct lsolés et en position de
desgerrage (dans les deux postes de conduits),

3, Unité rnenante.

Aucune disposition spéciale, rnêrne conduite quren unité sirnple.

N. Essais à eff ectuer par les 2 ]alt lore de lraccou p1e-
rnent de Z hlt

l. Essai du frein direct en le serrant à fond,

z Essai du frein autornatique. On effectue une dépreesion de L,5 kgf crn?
dans la conduite autornatique. Lâcher les freins au rnoyen du boutontrpurge freinrr,

3. Essai dtaccélération (avec interrupteur EX. GP ouvert) en rarnenant
progressivernent I'accélérateur du cran I au cran 8.

4' Essai de Ia traction avec succeseivement la manette drinversion dans
lee positions AV et AR (frein direct serré et lrinterrupteur EX. GP
ferrné)"

5. Essai du dispositif de veille autornatique.

6. Vérifier la larnpe de contrôle.
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Le conducteur de la 2e hL donne un çoup dB sonnette chaque fqig
quril constate que lressai donne satisfaction sui son hI.

A Ia fin des eeeais, le conducteur de la lre hl donne 3 coupø {ç
sonnette. Celui de Ia 2e hL recorrunence les opdrationg à partir de !a hl
quril occuPe. Pour ce faire, il doit ouvrír lee robinetg drisoleme4t dçs
freí¡g autornatique et direct et ferrner les ir¡terrqpteprs "Contrôletr çtilContrôle Dieseltr.

o.E cours de rout

La conduite du train incornbe au con{ucteur dç ltunité n}enargp,

Le conducteur de Itunité menée se tient, en p¡incipe, dang le poste
avant. Toutefois, pour lee lignes coñrportant des tunnels et dans te þút
dréviter dee accidents coneécutifs aux chuteE de þriques ou d.e glaçong, le
conducteur mené se tiendra dans le poste artrière.

Le conducteur de ltunité rnenée doít, tout corr}rrre en unité almple,
être attenti{ à la bonne rnarche de sa locomotive et du traín (frein ge'rré,
portière ouverte, etc. ". ), et en particulier, sti¡téregger au:x indlcations
de toug ses appareilg de contrôle et de vitesse. En caç de nécegelté, i[
peut arrêter un convoi en provoquarrt un gerrage dlurggnce.

P. Echange de coñ duite.

Pour échanger les contrôles et asservissement Dlesel, leg !.ocomo-
tives étant, à lrarrêt, procéder cornrne suit :

1) Le conducteur de lfunité rnenante qui va devenir menée donne degx coups
allongés de la gonnerle"

Z) Le conducteur de ltunité rnenée qui vadevenir menante ferrne leE {isJonc-
teurs c; cD et EGP et donne der¡x coÌrps allongéø dp la gonnerie.

3) Le conducteur de lf autre uníté ouvre alorF lec 4isjoncteure C, GÐ pt EGP
et donne un coup de sonnerie.
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PARAGRAPHE IX OPER ATIONS APR ES LIARR IVEE.

A. Visite

A sa rentrée à la rernise, le conducteur procède à la visite de sa
locomotive et sril conetate un défaut de fonctionnement à un organe quel-
conque ou stil lra constaté en cours de route, il prévient le service de
visite et Ie service drentretíen et cornptète son rapport M 554" En cas
drirrégularité à llenregistreur Tétoc le conducteur signale le falt au
M 720 de Ia HL.

En outre, il note seg observations au livre de bord à lrintention
de ses collègues.

B.A r visionnefiì.ent de 1a 1o ornoti e

Pendant cette visite, la locornotive est approvisionnée en gasoil,
eau, sable et la purge des chambres drair du Diesel eet effectuée.

La locornotive est ens¡rite rernisée à lrendroit prévu.

C. Stationnernent.

Le conducteur dispose sa locornotive pour le stationnernent.

A cet effet :

I ) I1 rarnène lraccélérateur eur IDLE.

2) tI rarnène alors la rnanette dtinversion en position neutre et ltenlève.

3) 11 ouvre tous les disJoncteurs du tableau de bord, sauf rnornentanérnent
les disjoncteurg de contrôle C et drasservissernent CD"

4) 11 provoque Itapplication d.es freins et ferrne les robinets dtisolernent
du frein direct et du frein autornatigue.

5) 11 place la poignée du robinet de frein autornatique en position de double
traction.

6) 11 serre Ie frein à rnain.

7) tl se rend dans la salle des rnachines, il place ltinterrupteur IS sur
dérnarrage. I1 pousse alors à fond suf le bouton tfstoprr jusqutà lrar-
rêt cornplet du rnoteur Diesel.

8) La locornotive se trouvant sur une fosse de visite, le conducteur passe
sous la locornotive et inspecte les organes de roulernent, de choc, de
traction et les rnoteurg. 11 srassure qulil nty a aucune anornalie visíble.
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rI purge les réservoirs principaux, les pochee de vídange dee appa-
reils de frein et le séparateur dreau et dthuile.

9) trl ouvre Iee dlsjoncteurs de contrôle C et dtaeeervigsernent CD au ta,
bleau de bord.

l0) Dana ltarrnoire électrique, il ouvre lee sectionneurs batterie, MBS,
contrôle CS, batterie AGS et éclairage LS.

Il) II enlève le fugible de 400 Arnpères et le place dans ilarmoire dtoutil-
Iage.

I2) I1 ferrne cette armoire, les fenêtree et les porteg dtaccèe à Ia locomo-
tive et se rend au service de cour.

Ð. Au gervice de cour

Le conducteur inscrit au verso de ea feuitle de travail les írrégu-
larités qui se seraient produites en cours de route.

11 rernet leg clefe au cor¡trernaftre de cour et prend connaiggance
de son eervice pour le lendernain.
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PARAGRAPHE X" - LES PR E AUTIONS A PRENDRE PAR LE PEBSONNEL
EN VUE DIEVITER LES AC CIDENTS.

A. Prescri ptions s,énéra1es"

1. Obie ctif¿

Le conducteur doit respecter les dis.positions générales reprises
au livret des précautions à prendre en vue dtéviter les accidents de travail,
ainsi que toutes les dispositions particulières qui seraient portées à ga
connaisgance.

Mais ces règlernents ne peuvent pas tout prévoir" Aussi, le con-
ducteur doit-il, en tant quragent travaillant isolérnent et échappant au
contrôle perfiranent de ses chefs, faire preuve dresprit de séãurité tant
vis-à-vis de lui-rnêrne que des personnes, du rnaté"iul, d"s bíens dont il
assure le transport.

Une connaissance parfaite et entretenue des particularités techni-
ques de sa locornotive et des instructions de circulation et de signalisation
lraideront efficacernent à réaliser cet objectif hurnain.

2. Des chaugsures.

Qui dit Diesel sous-entend gasoil et huile, éléments qurun entre-
tien rationnel vise à consigner dans les circuits qui leur soni propres
rnais qui, en pratique, se répandent de façon sournoise autour du rncÊeur
Diesel, y créant un risque inévitable de chute par glissade"

Le conducteur peut lirniter ce risque en portant des chaussures à
sernelles antidérapantes résistant à lraction de l'huile et du gasoil (néo-
prène par exemple).

3. Des vêternents.

La locornotive Diesel cofilID rte un certain nornbre dtorganes en
rotation continue et de transrnissions. Aussi, le conducteur Diesel ne
peut-il porter que des vêternents parfaiternent ajustés, ne présentant
aucune partie flottante. Les costurnes en deux pièces ne stindiquent pas
en raison de la veste dont les pang ne sont pas retenus ou que le cond.ucteur
peut laisBer ouverte par inattention.

Dans ces conditions, la faveur doit aller à la rrsalopettetr. Dans le
rnêrne ordre dtidées, une écharpe nouée au cou ne stind.iqul surtout pas.

4" De lrordre et de la propreté"

Inutile dtinsister sur la nécessité de rnaintenir un rr).axirnurn dtordre
et de propreté sur la locomotive, tant pour faciliter lrinspection du rnatériel
que pour élkniner les risques draccidents.
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Nonobstant les nettoyages périodiques effectués par Ie personnel
drentretien, iI est indlspensable, vu ltutilisation intensive des rnoteurs et
Ia longueur des séries, que chaque conducteur, titulaire ou non, participe
actívernent au rnaintien de la locornotive en bon état de propreté.

Sernestriellement, les titulaires des locornotives DieseI les rnier:x
entretenues sofit dtailleurs récornpensés pécuniairernent.

5. De lroutillage"

Le chapitre XIII donne la liste de lroutillage de bord réglernentaire
deg locornotiVe¡n Diesel type 2I2,

Cet outillage doit être rnaintenu en parfait é,tat, et en particulier,
aucun outil ne sera utilisé abusivernent pour un usage autre que celui qui
lui eet réservé, si cela risque de le dégrader.

Si, accidentellernent ou par usure norrnale, un outil venait à s¡abf-
rner au point de présenter des risques dtaccidents lors de son utilisation
(clé ouverte, rnarteau dérnanché, présentant des bavures, burin ébréché,
tournevís dont 1e rnanche isolant est cassé, etc... ), il conviendrait de le
falre rernplacer sans délai"

Les conducteurs portent par ailleurs lrentière responsabilité de
lfusage drun outillage personnel.

6. De la protection.

Dang les installations M. A. , les conducteurs doivent appliquer
de façon rigide les dispoeitiong reprises dang les instructions locales en
rnatière de sécurité du personnel et du matériel.

Drune façon générale, rappelons que si le conducteur doit, en gare,
en llgne ou dang une installation M. A. non soumige à une protectlon collec-
tive, travailler à son rnoteur, il lui incornbe:

a) Oe prévenir le personnel de rnaftrise et dtattendre son accord;

b) Dtassurer ltirnrnobilisation réglernentaire de la locornotive (accéIéra-
teur au cran IDLE, rnanette dtinversion au centre, frein à rnain serré,
placernent des blocs dtarrêt ). Le conducteur garde Ia rnanette dtin-
vereion sur lui;

c) Dtassurer la protection ïapprochée à ltaid.e du signal rnobíle rouge
(ou lanterne à feu rouge) place au rnoins à un rnètre du front des butoirs
dang le seng du rnouvernent à craindre;

d) De veiller à ce que les phares soient allurnés (suivant lnstruction 1o-
c ale )"
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B. Prescriptions rrarticulièr es.

I. Du ris que d!électro ution,

1. Risque extérieur

Ce risque se présente lors de la circulation ou le stationnernent
sous la caténaire des lignes électrifiées.

Le conducteur doit se conforrner au>( dispositions générales de
sécurité en Ia matière (livret hlt et livret des précautions à prendre).

En particulier, il lui est forrnellernent interdit de rnonter sur le
toit drune locornotive Diesel en aucune circongtanc

2. Risque intérieur.

Les conducteurg et contacteurs du circuit de puissance de la loco-
motive sont sournis à une tension de service pouvant atteindre I100 volts.
Cette tension est danqereuse. Tout contact direct ou à lrinterrnédiaire
dtun ob.iet quelconque insuffisam rnent isolé peut avoir de sraves consé-
qugnces.

11 est interdit aux conducteurs de faire une inspection, visite ou
contrô1e, ou encore dreffectuer tout travail dans des conditions qui les
exposent à toucher par inadvertance une pièce quelconque sournise à haute
tenelon.

A sa prise de service, dès qutil a terrniné les opérations de véri-
fication et drenclenchernent des sectionneurs charge batterie, contrôle
éclairage et batterie, le conducteur referrne soigneuseïnent Itarrnoire drap-
pareillage électrique. Le personnel roulant ne peut ouvrir cette arrnoire
pour vérifier son équipernent que si Ia locornotive est arrêtée, moteur
tournant au ralenti, manette drinversion au centre. Cette vérification
doit se faire sans toucher à ltéquipernent électrique" Pour lever une d.é-
fectuosité, le conducteur arrête få rnoteur au préalable.

Si des contrôlese rrresures ou interventions doivent se faire alors
que lraccélérateur se trouve sur un cran de rnarche, iI sera fait appel à
un des agents spécialisés"

L:agent chargé de cette opé ration se vêtira de galoches et de gants en
caoutchouc avant drouvrir ltarrnoire.

I1 veillera à ce que 1es personnes dont Ia présence nrest pas indis-
pensable à proxirnité stéloignent éventuellernent dans le poste opposé.

En particulier, si des rnesures doivent se faire dans le circuit
de puissance, les appareils de rnesure seront placés de rnanière à ernpê-
cher tout contact avec les connexions haute tension; les fils de connexion
seront en parfait état"
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II; Du risque drincendie.

cité pour rnérnoire ici, sera traité en détail au chapitre XII.

III. Drautr s risques divers draccident.

Certains risques divers pourront être éliminés si le cond.ucteur
a soin de :

I' Ne jarnais abandonner droutillage ou pièces quelconques d.ans la loco-
rnotive et surtout au voisinage des machines tournantes et des con-
ducteurs électriques.

Quand il prend possession de sa locornotive après une imrnobili-
sation Pour entretien, le conducteur sera particulièrernent attentif à
de telles négligences de la part du service d'entretien.

Z, Ne pas défaire un raccord d.tune conduite dtair cornprirné si celle-ci
est sous pression, 1a projection de particules de rouille et autres
peut provoquer des lésions assez graves.

3' En cas dravarie grave au moteur Diesel laissant présurner un grippa-
ge possible, attendre le refroidissernent (une heure environ) 

"y"rtt-dtouvrir les couvercles de visite, de façon à prevenir le risque
drexplosion qui peut résulter de ltéchauff"rrt.nt local, pto.roqïé p"t
le grippage 

"

4, Nrouvrir et ne ferrner les portes quoà l?aide des poignées et non enles saigissant par leur cadre¡. ce qui, vu leur póia, et la dépression
régnant,dang la salle des rnachines (en ce qui tõuche les portes inté-
rieures) risque de provoquer d.es accidents sérier¡x aux ri.ains;

5. En cas de fuite à un pointeau ou à une nipple de test valve, ne jarnais
supprirner Ia fuite sans avoir arrêté le rnoteur;

6. Lorsque le moteur est arrêté d.epuis plus de der.¡x heures, le cond.uc-
teur doit virer le rnoteur à la main au rnoyen du cric-vireur ad-hoc. Il
eet stricternent interdit d'effectuer ce travail sans avoir au préalable
enlevé le fueible de lancernent de 400 arnpères;

7. Dans la salle des rnachines, sur chaque long pan se trouve une portegrouvrant vers ltextérieur. Lorsque Ia locornotive roule, il est stric-
ternent interdit de les ouvrir. De rnêrne, quand. la bcornotive est ar-
rêtée en ligne, Ie conducteur en peut jarnais ouvrir la porte d.u côté de
lrentrevoie.
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PARAGR XI. - MESURES DE PROTECTION CONTRE LE GEL"

A. Généralités"

Avaries causées par la ge1ée"

Les avaries causées par le ge1 de Iteau des circuits de refroidis-
eement des rnoteurs Diesel et des circuits de chauffage des engins Diesel
sont drune extrêrne gravité. 11 peut en résulter, par exernple, la rupture
des cylindres du rnoteur, des radiateurs, etc"..

Les conducteurs de locornotivee Diesel doivent donc, en période
de gel, faire preuve de la plus grande vigilance.

Indépendarnrnent du danger de gel, il est égalernent rappelé ar:x
conducteurs que :

1) Le lancernent diun rnoteur Diesel à très basse ternpérature est préju-
diciable drune part, au rnoteur lui-rnêrne dont les usures sont d'autant
plus accentuées quril fonctionne à basse ternpérature, drautre part, à
la batterie df accurnulati:urs;

2) Que le fait soit de charger un rnoteur Diegel à basse ternpérature, soit
draugrnenter très rapidernent sa vitesse de rotation, constitue surtout
en hiver, une source certaine dtavaries gr.aves aux organes principar,rx
du rnoteur tels que pistons et soupapes.

11 est à conseiller de mettre le réchauffeur en service avant de
lancer le rnoteur Diesel pour obtenir une bonne ternpérature de lteau de
refroidis sernent"

B. Obliqations du conducteur.

I " Avant le départ.

En plus des travaux et visites prévus en ternps norrnal, pour ce
gui concerne les conduites drhuile du rnoteur, de la transrnission et du
corrrpresseur, 1es sablières, leg réservoirs dreau de la rnotorisation,
et du chauffage ainsi que le réservoir à cornbustible, etc.. . , les conduc-
teurs doivent, en période de gelée, prendre les rnesures suivantes :

a) Stassurer , Ie cas échéant, que le service dtentretien a pris les rnesu-
res prescrites dans latrConsigne!tdes précautions à prendre en cas
de neige et de gel de la rernige pour la ¡rrotection des radlateurs , klaxons,
cornpresgeì¡rg, etc. ". i

b) Vérifier, à partir du prernier novernbre, le niveau de lralcool dans
1'appareil antigel \ü'estinghouse et contrôler 1e régLage de la levée
du fourreau de la rnèche:
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Le fourreau cornplèternent enfoncé: ternpérattrre 0" C.
Le fourreau levé de 15 firln: ternpérature 0o à -10' C
Le fourreau 1evé cornplèternent : ternpérature -10" C"

c) A partir du rnornent oì¡ les réservoirs à air cornprirné sont à Ia
pression de régime, les purger ainsi que les poches de vidange et
tout spécialernent 1e séparateur d'huile. Les conduites du frein et
drasgervissernent seront puissamrnent soufflées en ouvrant cornplète -
rnent les robinets df extrérnité pendant un court laps de ternps afin dten
évacuer lreau condensée (tO secondes);

d) Lors des essais du frein, srassurer particulièrernent que 1es blocs
de frein stappliquent convenablernent contre les bandages pendant le
serrage des freins;

e) Avant le départ de lratelier, sraesurer que la ternpérature du rnoteur
ne rnonte pas trop vite.

Lraccroissernent rapide de la ternpérature du rnoteur indique souvent
une circulation défectueuse de lreau de refroidissernent, vraisernblable-
rnent causée par une obstruction due au gel.

Dang un cas sernblable, il faut informer drurgence le personnel
de surveillance ou le délégué du service drentretien.

f ) Stassurer que le sable dans les sablières est bien sec;

g) Après le lancernent du rnoteur, vérifier 1rétanchéité des circuits de
refroidissernent .

Signaler irnrnédiaternent toute fuite au service drentretíen.

h) Vérifier si les circuits dteau chaude qui alirnentent les chaufferettes
des deux postes sont ouverts.

Z" Pendant le parcours.

a) Dtune rnanière générale, pendant les stationnernents'de durée reLati-
vernent courte, dans les gares, devant les signaux, etc".., laisser
toujours tourner le rnoteur au ralenti de façon à rnaintenir la ternpé-
rature de Iteau à une valeur suffisante.

Pendant les stationnernents de longue durée, faire tourner pério-
diquernent le moteur de façon à ce que la ternpérature de Ireau ne
descende pas en-dessous de 40o C, ou rnettre le réchauffeur dreau
en service avec le Diesel arrêté"

b) Pendant les arrêts de courte durée, surveiller constarnrnent la ternpé-
rature du rnoteur Diesel et les purgeurs accessibles de 1¡installation.

Ouvrir les purgeurs de La conduite dtair cornprirné et en particu-
lier des séparateurs drhuile.
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Si de ltair, de lteau ou de l'huile ne sren échappe pas, crest qutil
est obstrué. Dans ces conditions, il y a lieu de faire le nécessaire
pour les déboucher.

c) Surveiller la circulation dteau de la rnotorisation et du chauffage.

3, A la rentrée à la rernise,

a) A la rentrée à la rernise, Ie conducteur doit stintéresser à lrapprovi-
gionnernerrt en cornbustible afin de pouvoir abriter aussi vite que pos-
sible ltengin Diesel. 11 doit se rnettre en relation avec Ie contrernai-
tre de cour ou le contrernaître de dégel ou le rnachiniste-instructeur
de déget qui sont seuls habilités pour décider dans quelles conditions
ltengin Diesel sera garé et abrité.

En cas drincident qui ernpêcherait de laisser tourner le rnoteur,
il est stricternent défendu au conducteur drabandonner sa locor¡aotive
sans avoir, au préalable, ltassurance forrnelle que le service de cour
a pris les mesures nécessaires pour protéger les installations de la
Iocornotive contre la gelée.

Ces rnesures font ltobjet de Ia consigne de la rernise relative
aux précautions à prendre en cas de neige et de gel,

b) En cas de nécessité de dégeler les organes après ou pendant le ser-
vice, il est stricternent défendu de faire ce dégel au rnoyen drun falot.
Les dégels doivent se faire à la vapeur ou à leeau chaude (ceci Pour
éviter tout risque dtincendie).

4, Détres ses,

En cas dravarie provoguant une détresse en ligne, ou en cas drac-
cident, c4usant ltirnrnobilisation de la rnachine, le conducteur prévient
drurgencet6a rernise dtorigine ou une rernise plus proche de ltendroit
où il se trouve

La rernise transrnettra ses directives ainsi que les renseignernents
relatifs à la façon dont va être organisé le secours, en accord avec le dis-
patching.

I1 y a lieu de rnettre tout en oeuvre pour rapatrier la rnachine en
rernise dans le plus bref dé1ai possible.

Trois cas sont à considérer.

a) Le rnoteur Diesel peut encore tourner.

Dans ce cas, laisser tourner le rnoteur et suivre les directives
d.u contrernaftre de la rernise ou du dispatching en attendant lrarrivée du
6e cour s.
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b) Le moteur Diesel ne tourne plus rnais la batterie est en bon état ou on
ge trouve près drune source dtélectricité extérieure.

On met le réchauffeur en service en prenant soin drouvrir les van-
nes pour Ie chauffage des postes de conduite et pour le chauffage de lfeau
dans Le réservoir d'eau du chauffage.

c) Le rnoteur Diesel ne tourne plus et la batterie est déchargée.

11 faut alors vidanger le circuit dteau de refroidissernent et le
circuit pneurnatique" Si Ia rnise hors service est prévue de courte duée,
le conducteur ne procède pas à la vidange, rnais il contrôle fréquernrnent
la ternpérature dr¡ circuit dreau et veille à ce que les volets de refroidis-
sernent soient fermés.

Si la ternpérature extérieure est telle qurelle risque de provoquer
le gel des circuits, le conducteur vidange sans hésiter.

5" Manière de procéder pour vidanger Iteau du circuit de refroi-
dissernent (fig. II : 58 bis).

a) Ouvrir la vanne A I O.

b) Ouvrir la vanne A 9.

c) Ouvrir les vannes A ? - A II et A l8 ainsi que le purgeur P pour vidan-
ger le réchauffeur.

d) Ouvrir les vannes A 8 et A 12 du chauffage des postes de conduite.

e) Enlever les 2 bouchons sur le circuit de préchauffage du réservoir
dreau du chauffage (3000 litres).

f ) Enlever les 2 bouchons sur la cond.uite du chauffage des postes de con-
duite (à côté du bac à sable no 3 et à hauteur de la ïoue tt" 5).

g) Ouvrir les vannes A 4 - A 5 et A 6 de la pornpe à rnain.

h) Ouvrir les 2 vannes des charnbres à air du Diesel.

i ) Enlever le bouchon du réservoir des therrnostats TA-TB et ETS.

j ) Enlever le bouchon sur le corps du réchauffeur.

k) Enlever les 2 boucons en-dessous du réchauffeur.

1) Enlever les 2 bouchons sur la pornpe à eau du réchauffeur.

rn)Ouvrir 1e purgeur de la pornpe à eau du Diesel (côté cylindre n' 1).

n) Enlever le bouchon sur 1a pornpe à rnain"

o) Lier la poignée de la lance dtincendie dans la position ouverte.
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6" Manière de procéder pour vidanger le circuit pneurnatlque.

Le conducteur :

a) Ouvre les robinets de purge des réservoirs principaux;

b) Ouvre Les 2 robinets de purge du refroidisseur du cornpresseur;

c) Ouvre les robinets de purge des poches de vidange de la conduite prin-
cipale dt alimentation;

d) Ouvre le robinet de purge du déshuileur.

C. Précautions à prendre pour la chaudièr e 46L6.

t, Lorsque la ternpérature extérieure descend en-dessous de=5o C,
il y a lieu de prendre 1es précautions suivantes :

a) Pendant la,rernorgue des lrains de vovageurs:

Ouvrir légèrernent Ia vanne I0 afin dradrnettre de la vapeur au
radiateur 2L7 et dans le réservoir d:eau de 3000 litres.

b) Pendant la rernorque des trains de rnarchandises et en rnarche à vide

Générateurs équipés di¡ "Stand byrt.

a/ Faire fonctionner 1a chaudière en rrstand by" (voir chapitre VI).

U/ faire fonctionner le gérrérateur en position rrrnarche" et à faible
régirne en rnaintenant la vanne I5 1égèrernent ouverte et les
robinets dtextrérnité de la conduite de chauffage ouverts (stassu-
rer çlue la vanne 7 est ouverte)"

2. Vidange du générateur de vapeur

Lorsque la ternpérature extérieure est en-dessous de -5' C et que
Le générateur de vapeur dteau ntegt pas en état de fonctionner par guite
dravarie, il y a lieu de vidanger sans retard.

Pour ce faire, procéder cornrrre suit:

a) Vidanger le réservoir dreau dtalirnentatíon232, en ouvrant son robinet
de vidange et aprèg avoir enlevé le bouchon du tuyau;

b) Ouvrir Ia vanne de vidangeZZ (A 2)du réservoir de traiternent, dérnon-
ter le couvercle, enlever le tarnis et vider le réservoir;

c) Ouvrir la vanne 20 (,A. 3) de vidange de Ia conduite dtaspiration;

d) Ouvrir la vanne dressai l8 de la pornpe à eau et la vanne 16 ;
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e) Dérnonter les bouchons de vidange à ltaspiration et au refoulernent de
Ia pornpe à eau et entrafner Ia pornpe à la rnain pendant une dizaine de
tours de façon à évacuer toute 1¡eau contenue dans celle-ci;

f ) Ouvrtr lee bouchons de vidange placés à la partie inférieure du servo-
moteur à gasoil 108, du voyant de retour dreau 2I8, de 1réchangeur
de chaleur 213 et au fond du condenseur 223 ;

g) Ouvrir la vanne dtarrêt I 5, la vanne de jauge 4, le purgeur l2 du sépa-
rateur de vapeur, le purgeur des serpentins 2;

h) Oésassernbler les tuyauteries de vapeur allant au:< rnanornètres 2I2 et
224, au régulateur de by-pass 111 ;

i ) Désassembler Ia tuyauterie dreau de retour à ltentrée et à la sortie de
Itéchangeur de chaleur de façon à vidanger le serpentin;

j ) Ouvrir le purgeur du régulateur dtair I00,
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PARAGRAPHE XII" - PRECAUTIONS CONTRE LE DANGER DIINCENDIE.

Risques dtincendie.

A. Risque extérieur.

I1 est défendu de stationner aux environs irnrnédiats de sources de cha-
leur à feu ouvert: en particulier, 1?hiver, à côté de braseros dont
ltusage est'par ailleurs interdit dans les remises Diesel" ¡

En outre, il est interdit au cours des évolutions en gare, de pas-
ser sur 1es voies de nettoyage des feux des locornotives à vapeur. 11

en est de rnêrne en rernise, en ce qui concerne les fosses à cendrées.

Z. Lors du rernplissage du réservoir à gasoil aux stations drapprovigion-
nernent des rernises, il faut éviter de laisser couler lrexcédent de
gasoil 1e long de la caisse ou par terre et se conforrner à ce sujet aux
instructions drutilisation affichées aux postes de rernplissage.

B. Risque intérieur.

1. Pour limiter le danger drincendie, il est essentiel que la salle des rna-
chines et les postes de conduite soient tenus en parfait état de propreté
et à 1rétat aussi sec que possible,

Z. Pour le nettoyage, ne pas utiliser de déchets de coton ou de rnatières
filocheuses, tant puur le rnatériel diesel que pour ltéquipernent élec-
trique, rnais bien des lavettes et des torchons.

3. Ne pas employer dressence pour le nettoyage du rnoteur Diesel, de ses
ar¡xiliaires et de 1téquipernent électrique, Ce produit est très volatile
et constitue une source dtexplosion et dtincendie"

4, Ne pas laisser trainer dee chiffons, vieux papiers, etc. '. qui pour-
raient être entrainés dans les courroies ou autres organes en rnouve-
rnent.

5. Ne jarnaig furner dans la salle des rnachlnes et, dans les postes de
conduite, déposer les bouts de cigarettes dans les cendriers prévus
à cet effet.

6. Ne jarnais se servir dtun falot allurné pour visiter la locornotive.

II. Moyens de lutte contre lrincendie.

Toutes les locornotives Diesel type 212 sont dotées drun grouPe
rnoto-pornpe dtincendie à lteau pulvérisée cornplété par quatre extincteurs
portatifs (deux dans chaque poste).
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C; Installation fixe (fig" xII- 1 ).

Descri on,

Elle est cornposée drune rnoto-pompe (MPI), un sectionneur (feS), un
robinet drarrivée dteau (A t9) et unboyau dgincendie dans ün coffret situé
au rnilieu du long pan sous le châssis de la locornotive.

2. Utilisation.

En cas de cornrnencerrrent drincendie, avant de déclencher cette
installation, il faut drabord arrêter la locornotive et rnettre le Diesel à
ltarrêt en rnettant ltaccé1érateur en positiontrstoprrou en enfonçant un
des boutons de secours" Ouvrir ensuite le coffret dans le long-pan, ouvrir
la vanne A I9, rnettre Ie sectionneur FPS en position'rlncendierr et dérou-
ler le boyau pour arriver aussi près que possible du foyer dtincendie.
Appuyer sur la gachette du diffuseur et diriger le jet dreau vers le centre
du feu.

D. Extincteurs portatif s"

Toutes les locornotives Diesel type 2I2 sont équipées de guatre
appareils extincteur s :

- Un appareil à neige carbonique (COZ) dans chaque poste de conduite.

- Un appareil à eau t'NU-S'WII'T't dans les postes de ccnduite.

III. Caractéristiques des appareils extincteurs.

A. Appareils à anþydride carbonique liquéf.ié COZ"
( générateur de neige catboil

Principe.

Lranhydride carbonique gazevx est plus lourd que lrair et descend
dans les parties basses des locaux.

Lrextinction est provoquée par trois effets distincts :

- une action de souffle,
- une action dtétouffement, Itatrnosphère devenant inapte à entretenir la

combustion,
- une action de réfrigération, la détente de ltanhydride carbonique entrai-

nant la forrnation de neige à très. basse ternpérature. Cette action est
égalernent favorable car elle facilite ltapproche du foyeï ar.¡iK sauveteurs,

Lranhydride carbonique nrest pas conducteur de ltélectricité, il ntest
pas toxique et résiste à lraction des grands froids.

I
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Pour rendre son action efficace, il ne faut pas se tenir à distance
du foyer, rnais attaquer à bout portant la base des flarnrnes.

Mode drernploi.

L'appareil à neige carbonique cornprend:

- une bonbonne ferrnée par une vanneà levier,
- un troinblon orientale.

Pour ltutiliser, il faut :

- Décrocher Úappareil,
- Dégager le levier en ôtant la sécurité,
- Diriger Ie trornblon vers Ie foyer à éteindre en sten approchant aussi

près que possible dans les lirnites de la sécurité,
- Appuyer à fond et brusquernent sur le levier, de façon à facilier 1réchap-

pechernent de'1!enydride carbonique à ltétat liquide. Une ouverture
très faible faciliterait irnrnédiaternent la forrnation de particules de
neige carbonique qui obstrueraient ltéchappernent.

B. Appareils à eau.

Principe.

Ces appareils projettent de lreau pulvérisée au Eroyen de le anhy-
dride carbonique-se trouvant à l:état gazevx dans une petite bonbonne
rnontée à lrintérieur du corps de lrextincteur.

Ltextinction est provoquée par 1es effets suivants ;

- une action de souffle,
- la projection violente de 1?eau sur la rnatière cornbustible,
- la projection de lranhydride carbonique.

Ces extincteurs sont sensibles à Itaction de la gelée.

Mode drernploi.

Lrappareil à eau cornprend :

- une bonbonne principale à eau avec poignée,
- une bonbonne annexe à COZ se trouvant dans la bonbonne principale

et ferrnée à sa partie supérieure par un diaphragrne'
' un tuyau flexible avec diÍfuseur à gâchette.

Pour lrutiliser, il faut :

- enlever lrappareil de son support et le tenir bien droit,
- devant 1e feu, prendre en rnain la gâchette du diffuseur,
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- enfoncer 1e percuteur,
- appuyer sur la gâchette du diffuseur,
- diriger le jet sur la base des flarnrnes

c Maniernent des extincteurs.

Le conducteur a pour obligation d!avoir une connaissance parfaite
des types dtappareils extincteurs rnis à sa disposition.

Pour parfaire son initiation, il aseistera, chaque fois que cela lui
sera possible, aux exercices de rnaniernent organisés par le service drin-
cendie de sa rernise drattache et annoncés par la voie du livre drordre.

D. Vérification des extincteurs.

A sa prise de service, le conducteur doit vérifier Ia présence des
extincteurs et stassurer que les scellés sont intacts"

En outre, il doit vérifier si les appareils sont bien étanches.
L'étanchéité se décèle à la présence dtun peu de neige carbonique à lrinté-
rieur du trornblon ou du diffuseur"

E. Anornalie à un extincteur.

Chaque fois qut-un conducteur constate une anornalíe quelconque à
un extincteur - rupture de scellé: perte dtanhydride carbonique, etc. . .
il dernande imrnédiaternent llintervention dtun agent de surveillance et fait
rernplacer llapparefl. douteux avant dteffectuer son service.

Si 1'agent de surveillance se trouve dans lrirnpossibilité de rernpla-
cer lrappareil, il devra en faire Ia rnention sous signature à la feuille de
travail du conducteur et prendre toute disposition pour assurer la substi-
tution à la prernière occasion favorable.

F. Lutte contre 1e feu"

Dàs qutun incendie se déclare, le conducteur doit le cornbattre sans
tarder et sans tergiverser,

Le plus souvent, la rapidité de son intervention est le facteur déci-
sif pour lirniter lrextension du feu.

Si nécessaire, il nthésitera pas à faire appel, par ltinterrnédiaire
drun autre agent, à du secours de lrextérieur.

G. Mesures à prendre après lrextinction.

La lutte contre le feu nf est considérée cornrne terrninée que lorsque
lron a lrasgurance quril n'y a plus de danger de reprise.

En ce qui concerne le rapatriernent de la locornotive, 1e conducteur
se référera à I9avis du contrernaitre spécialiste en locorrotives Diesel
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typeZI2 quril aura fait rnander sur place (à partir de la remise d'attache
ou de la rernise Diesel la plus proche).

11 est évident que stil sragit drun incendie superficiel, nrayant
atteint aucun organe essentiel, le conducteur se remettra à la disposi-
tion du service de 1rexploitation et attendra sa prernière rentrée à la
remise pour dernander une visite approfondie.

Dane tous les cas où un extíncteur a été utilieé, le rernplacement
doit en être aseuré dans les délais les plus brefs, éventuellement rnêrne
lore du passage dans une rernise étrangère.

Le conducteur qui resterait en service avec un extincteur utilisé
et non remplacé, sans être couvert par ta décieion dtun agent de rnaitrise,
serait sévèrement puni.
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PARAGRAPHE XIII. - OUTILLAGE.

Chaque locornotive Ðiesel est dotée d'un outillage de base et dont
sont solidairernent responsables tous les titulairee.

Cet outillage eBt ir\ventorié et repris dans le carnet ad hoc.

11 est placé aux end.roits prévus à cette intentiqn; il doit y être
replacé après usage.

Lrinventaire de lroutillage est prévu à chaque prise de service;
stil sragit drun relais en gare, le conducteur le fera à la prernière occa-
sion favorable en cours de prestation.

Lorsqutun conducteur, par la voie de ea feuille de travail. ou du
livre de plainte, ne signale aucun rnanguant ni dégradation, il est supposé
convenir quril a disposé au cours de ea prestation de la totalité de lroutil-
lage en bon état.

Lorsqurun conducteur conotate un manquant ou une dégradation
à ea prise de service, il en avertit le plua rapidement son chef imrnédiat
par Itinterrnédiaire des voies citéee ci-avant, et, dans Ia rnesure du
poseible, fait remplacer lee pièces rnanguantes ou en Erauvais état.

Le chef irnmédiat fait procéder à une enquête afin d'établir les
responsabilités. En principe, il se retourne dtabord vers le dernier titu-
lalre si celui-ci nta forrnulé aucune rernarque.

11 est fait appel à lrhnnnêteté et ar¡x sentiments de courtoisie et
de camaraderie qui doivent unir tous les agents du rail pour qutune situa-
tion gaine règne à tout rnornent dans le dornaine de Itoutillage.

La liste de I'outillage de bord des locornotives type 212 figure
dans le livret hlt fasc. I, chap. VII.
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PAR+GSAPryE {rY. - Irp DEPANN+GF

A. énéraIités.

Le paragraphe XIV, relatif au dépannage des avaries pouvant sur-
venir aux locomotlves Diesel électríques type 2I2, se diviee en deux gran-
des parties :

La première cornprend lranalyse raieonnée des grandes causes drava-
rieg claseées eeion leurs syrnptômes principauK et les remèdes qui peuvent
y être apportés en fonction des résultats donnés par une succession logique
de teats auxquele le conducteur devra procéder dans un ordre bien déterrniné.

La eecon*p coûrprend un certain nombre de feuillets dénornrnés rrfi-
ches ael.@'. cee fíches sont établies à partir de cas particuliers
vécue, pour leequels eont donnéeg dee indlcations précises relatives aux
causes des pannes, à leure coneéquences et aux rernèdes propres à les
lever.

Elles constituent unjgrnpl6ment pratiqqg à la première partie et
perrnettront,1ecasecr.cérimLnté,d'aclé1érerun
dépannage ei lee symptômes quril reconnaÍt à cette occagion correspondent
exactement à ceux repria à lrune des fiches paruee.

B.R olnIna ri ng e e aI

I. Lrénervernent et le désordre, tant dans les idées gue dans les
choses, sont souTces de pertes de tempe et font perdre au conducteur une
grande partie {es moyens physiquee et intellectuels dont iI doit disposer
pour faire face avec efficience à la situation imprévue causée par une panne
au courg du se¡vice.

En conséguence, íl irnporte, en de tellee circonstances, de conser-
ver pon calme et d'agir avec ordre et rnéthode.

2,. Les règles de dépannage gui font 1¡objet du présent chapitre
constituent un complément aux chapitres précédcnte, traitant drune façon
détaillée de la description et du fonctlonnement des organes essentiels
de la motoríeation, de la transrniseion et des accesFoires de la locomoti-
ve DieseL T,2l¿.

Le conducteur nren cornprendra parfaiternent le sens et la portée
que I'il a parfaitement aesirnilé lee chapitres en question, tant théorique-
rnent à lraide des schérnag disségués gue pratiquement par la connaissance
de lremplacement des organes sur la locornotive et de leur fonctionnernent
réel 4ane le cadre du rôle qui leur est dévolq,

3. Le souci draller ,¡ite, rnêrne en parfaite connaigsance de cause,
ne constitue pas unç justification pour éluder les r les élémentaires de
eécurité, tant vie-à-vie de soi-rnême que du matériel.æ
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Revoir à ce sujet les dispositions du paragraphe X ItPrécautions
à prendre par Ie per6onnel en vue dtéviter les accidentsrr.

4, Lors I s sd lrarrnoir tri doivent étre ouvertes
Dour lrobservation visuelle du bon f ernent de lrun ou lrautre organe
en vue du dépannage, ne pa s oublier de court-circuiter les sécurités de
porte DS, faute de quoi, BF et GFR ne sont pas alimentés.

Cette mise hors circuit peut ee faire électriquernent par la ferme-
ture de ltinterrupteur PA.

Ce digpositif, néceseaire au dépannage, doit être enlevé dès gue
les portes de lrarrnoire électrique sont referrnéeg

5. Tout incident, toute panne rnêrne réparée par le conducteur
doit faire lrobjet drune relation aussi exacte et cornplète que possible au
M, 554, à la feuille de travaíl et, le cas échéant, au livre de bord.

On y mentionne les symptômes et les circonstances de la panne,
ses conséquences et le dépannage effectué.

6, Chaque fois que cela est possible 6ans aggraver Ie retard,
lorsque le conducteur nrest pae certain des modalités de dépannage à 

"p-pliquer ou lorsque lravarie présente un caractère interrnittent, il fait
appel par les Eì.oyens Ies plus rapides à un agent, dépanneur du service
M. A. spécialisé, le plus proche.

t
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NUMEROTATION D S T'IGURES

I. Disposition générale de ltappareillage électrique
2. Tableau de bord
3. Arrnoire électrique (côté poste de conduite)
4. Arrnoire électrique (côté ãalle des rnachines)
5. Schéma au piin"ip" àirnplifié de la transrnission électrique, systèrne E'M'D'
6. Schérna de irincipe de la trangrnission électrique E.M.D. (marche avant

poste I)
7. Circuit de Puissance
8. Circuits des relais d¡antipatinage
g. Circuits du relais de masse G.R'

10. circuits du relais de lirnitation de courant cLR
I1. Circuits de shuntage
L2. Circuits dralirnentation en basse tension
12.bis . Circuite dralirnentation en basse tension
1 3. Interruptèur dtisolernent I. S.

L4. Circuits du rnoteur de Ia pompe nourrice de gasoil (d. ?I2. IOI à 212' 138)

t4 bis. Circuits du rnoteur de ta potnpe à cornbuJtibLe (¿e ZLZ.I39 àZlZ' I78)
15. Circuits de lancement du Diesel
16. Circuits drarrêt du Diesel avec protection contre un rrlangue d!eau
L7. Circuits du relais de cornrnande du Diesel E' R '
18. Circuits de comrnande du rnoteut Diesel
t 9. (Circuits de comrnande des contacteurs deinversion de rnarche
20. ( idern
Zl. ( idern
22, ( idern
?,3. Circuits du relais PCR
?,4. Circuit de charge batterie
25, Circuits des contacteurs principaux LC 1Z - LC 34

26. Circuits dlexcitation de la G. P.
2?. Sectionneur d.es rnoteurs de traction TCOS
28. R églage de la pression drair du cornpresaeur
29" Circuits des sonnerieg dralarrne
30. circuit de contrôle contre le rnanque de pression drhuile
31. Circuits de protection contre 1es surcharges du rnoteur Diesel
32.
33,
34,
35.
36.
37.
38.
39"

40.

4r.
42.
43.

(

(
(

(

(
(

Circuit de lqalternateur
Circuit drasgervissernent du diepositif de veille autornatique

idern
idern
idern
idern

- idern
Circuits de cornrnancle rnanuel et autornatique dee sablières et du frein
anti-patinage
Circuits de 1réclairage général, des prises de courant, du chauffage

des postes de conduite et des dégivreurs
Circuits des phares
Circuits auxiliaires de la chauclière
Circuits de ltélectro-valve de purge des freins DBI et de Irélectro-valve
du régime trVoyageur-Tnarchandises" VMV



44.
45.
46.
47.
48.
49,
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
6s.

Circuits pour la tranernission de signaux
Schéma de I'appareillage de viteaee RT I2
Plaque à bornes no I (nez Poete I)
Plaque à bornee n' 2 (armoire électrique)
Plaque à bornes n" 3 (près du tableau pneuuratique)
Plaque à bornes n' 4 (près de la G. P. )
Plaque à bornee n' 5 (prèe de Ia chaudière)
Plaque à bornes n" 6 (nez Poste II)
Liste des eyrnboles
Liste des eymbolee (suite)
Signification dee abrévíationg
Schérna pneumatique
Légende du echérna pneuûratique
Tableau pneurnatique
Ensernble de La chaudière trVaportt 4616
Arrnoire drappareillage électrique

"'"""'li 
u" "'*îande u.'l chaudière 

liTäåiä,J, ï,,tiïro",.r,.)
It rr tt (Mise en rnarche I o phase)
rr rr rt (Mise en rnarche- ferrneture

de BT)ii ii ,i iffir""î'#,ï*1[|;n'1,
OR ferrné - BT ouvert)

n n rr (rnarche sur rrst.and-Byrr)
rr n r' ("Stand_By - arrêt à 62" C)

Bt u 
" 
t' l - r, ann e J u t 

",.r, " 
u io'" gé né r at e"!i'J ît";ï'"Ïî""o'Ï 

u" 

iJ' i3" "
Vanne 7
Schérna de principe du réchauffeur dreau trVapor" 4917

"'"""'li '" ""llande u":lu"n"urreur  ets-' 
.H*JfiTil,:

' ,, : î:l:: i:ï:åT: ,'"ï,åREG'rr rr I - Arrêt provoqué par sur-
charge OL

Préparation avant le prernier départ

66.
67.
68.

69.
70.
71,
72.

73,
74.
75.
76.
77,

80.

78.
79.
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St7zty'èal¿Þn des elré vtàl¿b:zs .

leztpe de caa¿/ë/e dz rc/a¿à PcR.

Re/a¿Js de can¿4de Vneurzaû7ue.
fatcrraVlaur p.acumalrjzac de ea¿zf&e de 2tv+sstb:z
dazs /a cetzdatTe /a1/.vtÞ a¿¿lcrzal¿Voo.
ãtybzctbar la cent¿za¿zde le /aVotn4za ¿rac¡¡tåp de

l/enlt/a/ec¡ dars rad¡ ala¿¿¡s .

Can¡bnclaer lti¡btzcleer de clarye áafle¿t? '

,?e/a¿i /c cat*zmande de /a ,*zare¿le '?¿¡¿à)æ., de
/a ,1//.(paía l).
,ftazelle d ?'¿zvarc¿bz de ¿zzarc/c .

Re/a¿3 de 2auz/agze du "7ê7ec,,
E/ecfea - va/ve de .sa//agre "?¡s¿þi€.. ,

Co¿zlac/eu¡ de /'¿hyaa¡eur ".4rat7Í,,.
Cezzlaclcur de /'tÞyease¿¿r'?z¡tþ7c,. .

Sculaz pee.ssetb de TaurSre c¿ia¿dcþiz
â/eclrc -va/re da Vuryrc de /a elaedtþlv.
larzVc de lænsnvtistbtz dc+t s7/aautc .

&¿alo¿z/p¿t¡tati, da lrcasrrti¡sebn det seþaaax .

â/cc¿/æ-re/re de cozzntetzdc dcs ra/c/s datrcdtÞ'
le¿ns.
.lnfcrc4lecr de ca¿¿azatzde du re?laa//er.
Tl9ernves/a/ dc canz¿>zctzle dcc real/alecr¡ dcts

radtÞleuan.
i¿*ersncslal de ca¿>z¿zza¿zde c/cv ve¿tl¿/q/c¿zc des
¡adtãlesrs .

/æa? /'aso/enzeaf dbz yrca7zc da nzatfur
de l¿acl¿'an.
Re/a¿i lcrz4azií ¿csal/age aalanzalt y'ac
tva nalle 4e /'acceTeTalc¿r.
lanzVe le cenit/e dc /qtlæcûbtz.
Ûaalan Va¿t¡ct'r leVattzlage /c /Çz:Varat'/ da
v¿lessc.

de cvzz¿tzçtzlc a'/tj/qzce da/a la¿zrtê,2
dc /a clauátþþe.
ã/cc/re /e ca¿rttta¿zde y'a /a 2e/7t7e 2/c/a c¿(a¿d¡à)v.

Ê/ec¿ttv- ra/ra /e ce¿xv¿za¿zde /a æþ)>ze
¡?arc¿lanzd¡i¡ar,, ,

I n /ersaV lecs lc / þ7ec¿le lry/te'Tagegta.v -

,?e/e¿3 d'anlt¿a*ba¡rc .

l,aarVe dc ee¿zl¡ð/a de Valtizage.

-Où. O.?. 8¿¿r. 22.JJ . tz' /. ¿r?."¿¿



ìt
\ß

I
R

È

/ eçende du sa{árza /"r?e¿¿rza/t}raa.

,. CotaVresseur.
2. ¿flana¿zàlrc âastc prese¿b¿z d¿ .arr2/pcsteu..
3. î4pareàt atzh:gre/.
4. F/ax¿b/e z'zät/e//t/ctc.
5. ,?er/zot'dtbcezr,
6- .Oâsl¿t/c¿r ceafzy'uga.
7. 't?oá¡}zel de 2urgc d¿¿ d¿í¡l¿¿¿Ze¿a.

a. Sou¡zaVe le cõ¡elé.
9. C/a¡zel dc ¡elc¿zue.
lo. RaÅ¿hel d)i¡a/a¿zanl dc /i/ec/¡a-ra/ra da

de rza¡c/,e a' y¿2t/c dz cat*z7a¡avc¿.¿¿¡ êG.
/ fA.,þ&bct d iia/e¿>ta* deg aáie¡rc¿ho

(câlé caat2rcuceara),
/tê. Rc, ¿.net 

1 
ru*,-/.í;: ::f:i iií:;;

/2.,?ésc¡ra¿r.¡ 2at':zctþaux (caVacei{ /¿aa /.),
r't. Reâttzel da puzgre.
,?.

/5. ,?éserra¿b de .{d¿¿ctt¿bz (2/.).
/6.
/z
,8.
/9, Zc¿z|-accozt2/anenl à'lâ¿lc a te/ye,
20. .Oe *>t ¿ | a cca e7>/eztenl a' lâle a ¡ d¿Þa¿ re,
21. Poá¿hel ¿'aaå/.
22. 'Peltney' d?rÉl .

23. Pac¿ie de rtda:zgze,
24. Eacqlcn curT>oe)e de utiy'azga.
25. F¿'/l¡e.
26. RoÁ¿'nel da ¿ze'can¿Z¿cn Flt4.
271 Péseevctb dc êc¿?irrrrar2dc (il),
2€. Récc¡totÞ do lctzTtazjàl¿22¿z (J/).
2 9.,Qo ô t'n a/ d ) i o /eara ¿z¿t ræ¿r &ìtc/ d¿ sxz e'a:z ¿'-

ctbn F/4.
3O. Peáthel du rzzc?antc¿àz Fdf ,

31.,?oêthel d jj¿/ez.te:zt/ ¿'uttze/e' 2aua þétÞal
d¿¿ nze'can¿2¿?n ¿edl.

32. Z¿il¡t'óule¿¡ ¿ s 71.
33, Pe'seryc¿7 da cøttttzzazde etr d'axpnacbz .

J?. Eouc¿le¿2.
,15. .Zo¿¿//a ya/ye ¿i?...€l .

3ùe.E/ect/æ-ra/rc de ecl/a7e ".?re¿tt/., ,

56ê.å/cctttv - vc/rc dataá/açte - ?sat €Lt., .

J 6 C. ê/cc l¡a - ra /rc 2a etr p.l. das 1/æàzc /e /a,(/
3 6 2. â/çlæ. >o/re 2a cn /e t{7å,rz t
ü ã. E/cc/æ. re/ra du ¡/atü'z d ?aù'7a/tÞe¡re .

J6 F. .ê/æíe - ¿t/rc /z dtipanTy' "fatle oe/aztat|/ea
J/,e.,fuâlàal d'ùo/eae¿/ du¿/:vt}z lc bgt?fuc t,
E/8. t%ù*l d lva/e:zcal 4ui/,tùt dc áagtà ¡zor/a 2.
g.
39. Cyà'ndae lcy'eà't

?O. F¿'/lre arec óa¿cla:2.
4/. C/a2el de reletzua,
32. C/a¡zel de ¡efe¿ua.
{3. Rcisearcti a¿x¿?¿à¿)E OeA/.).
44¿e.,Qeé¿'n c I d ?ideztez l.
9?â.,Peé¿hol d ? io/c¿zze¿z ¿t.

4 5,4.,?o å ¿ h el d ?,!o/e ¿z e¿zl deg ¡al/¿ à'. 2w "'4 vaa 1..
(5ê. Ralåryal d ?ia/e¿rzazl des sa?¿?)rv "at.tàrT - .

4Í. 5aé/¿'e'¡e.¡.

4 ãanazzàlaa dc7a/ax (cy/àrdra
?8.ãa¿zc¿ae'/aedar/et/cazdaì'c?ttÞcl*,leel¿¿b¿pa-

tuy'ee).
{g.,fukba/ d ii¡a/e¿>zezf dc /ti1øoø)// llo,xtttx' ¿>zcd-

(2/aaúí).
50. .?oâ¿ne/ d)ia/arzcn/2ee: ancecb-g/ece el

lrct*t2e .

51, la/re de cc¿*ttzta¿¿de /æ4. /ætzt¿>c.
52. TrerzVa.
53, ê.su¿þ -gr/eee "Eaeztgreaf¿>ea- .

5t, /lenerteT¡e dc ¡>ráceitbtt ¿¿¿¡ ecd¿tTc
55. f¿zd¿?ale¿¿r /e?¿'/e .

5,6. fnlc¡rurøle¿¿r Vneuztaltjruc PCS .

57 Ft'/læ per.? /:v.*tpe.
5ê. ,Peê¿nef dàÆls¿¡ caz¿/u¿'ttery'aaùt dùwl
59. Zeta¿' accan2/ezte:z/ a'/e'/a a'ta/v¿.
60. ,?c'gu/ala¿r da Vt<rccb*z dta¿b Cê5,
6/, â/æl¡o.¿z/t+ dc zza¿cle a'r¿þte d¿

,tee- CC.
62, ¿þá¿'nel dlhe/a¿zza¿f2oetz /ae det/.t dat

rzdtÞleu¡t.
6J. ã/æt.e.>q/re de eazz¿tqtz/c dec vc/e/c aþ¡

rcd¿?/e¿¿¿z¡ (J.fr).
6?. ea/t¿¿a dtàV):agrzzá.
65. Sarya-¿zzale¿¿¡ da¡ ve/el¡ de¿ rad¿a/e¿n¡.
66.
67, /.ìnt¿leu¡ da /e¿?a¡ ?a¿.? "lteil/a at/caath/aa"
6ê.,?e'c c r ra¿ b d a / eazVa anialt b :z roazr -/er//e actt r*t-
69, lta/re d'crgcacc per "/al1/e a?tbríalt7ua.
70 . ?el¿inel /tia/e¿zter¿ / Vaarn "/at'/e a¿lozz.
71. /a/yc de cc¿vzvaaday'o.¿- cvtetb-7/ece'

Cou/e¿r¡ àddë¿bzel/ct s¿r /es condq.ilGs.
t?oetgre : Cotda¿ite dàq*}alcÞ:z de¿¿æVtttsetta

el catzd¿¿4c ¡zst'tzcþe/e (A,4g/cai).
Na¿7
l¿b/e/

8¡un

Cazdtaler/æv Þ aa'þ¿xzaâ/a cl
?c nd¿¿?c du r/.vâz d¿7ec/.

Ceda¿Ie dan <7/tÞdæ.t da /tvth
l/e¡/ c/a¿i : Cezd¿¿¿'le dc caa/râ/a .

8/euc/an7: latzd¿¿)tc de ¡c¡r¿7¿de .

56
l,e-çende rat" t?e¿/ ,rclr€ry:

l. Centpt=ssar.
2. Lale -dru¿( nzanattze*r vant de €ertP.atser'
3. r?z#¿' - yr¿?t ¿beolel.
4. 8ø/*atte ¿zc¿la/ez vas&'¿vàÞg.
5. lac¿ll*ae/er.
6. Cen/ay'uga/e e/tÞa/sc,1e¿'da¡,
7. JTut*raan van da c/¿þerÊrcl9cc'der.

€. tte/t!7âet'd.tA/e¡>.
9. llecaåo¿dt'tt5s*/e¡e.
fo. ,?/zendcathTt*raa2, van de c/eclrc-h/ap

voc¿ de /ee/ac2 >¿¿t de carzVtæsco C€.
I / 4. t/¿ozdc.thgr¡rfuvan der tlcolkretetra it

(,îaz/ cottz¡>rcuoa).
llâ,,/tendcrtlzTc*:ea¿zdc¡åea/d.+cearatbc

(*azl /aa/at7.rVrrt1.
/2. ïc7/dæcerre¿fur (ca2act lat'f /AAA /. ).
/J.,SVut4æaz.
t4.
/5. ,?ed¿¿cf¡er¿tteatet, (2t.1 .

/6.
r'2.

le.
/9.,¿/a/ve ia22ellz7 zzel,4/çV4or.
20. Ha/re *e27*lh7 tael grervae tc4z,
Zl. â¿tzdh-aan.
22. Etndtraaìr.
23.\y'aler¿a*.
24, ,?¿¿¿|zz.¡l/a2 ep vale¿sa.1 ,

u,5. F¿/lea.
26. ìlae/¿'n¿ifa¿tA raa ¿z F lt 4.
2 Z êed¿bntïzTcracearet, ( / /),
2â. TertVcatialtbra¡e¿ra¿> (3 ¿.) .

2 9.,?/zendea h 7v1 w a n vca r zt aclt h¿i¿laz*æant
FY?,

30. tlaeátÞ¿¿lewr|van Fd I .

3 I . O a ldulle/de a/tcadean'nttu*¿van ve rt
rzacá¿izå,lan*rcaz 3¿ L

J2. ltcÈc/cr ¿ST t.
33. þcdtbnt'n7c - ct> cx2atzvtè ¡ase¿¿v¿b,

34. .lpeùla¿2.
35, Ðuâác/c aþ/ulh/qt.

3 6,4. ã/ e ¿ /rc -,4 /eV daa .ça¿t d.¡ t'¿v¿¿þ¡¡ "laatztt ln (F.t y).

J6À.t/cc/¿v-*/evler*c¿zd,¡lrco¿þat'þclhærL(",ty).
J6C.ê/eclæ-'(/e2raorác/e2otÞ:zde¡re¿>zzza¿zva¿z

IL (zar).
36 Ð. €/cyl¿e - */q tær :)cl ragàzze ".?cc z47asc

tva.. (h?r).
J6ê.[/eclæ-*/c¡> rær de ana.tt/þ ¡an(?3/).
J6å, ã/ac/æ-r(/c2d raz dc ".4etbat,

ite. ?/sa¿zde*)Øæ¿z r¿¿t da :v¿z búz¿Þ7>acl l.
3)/ê.,?/atzda.t¿ztorûva¿¿ ratz da rei+v éqzà. 4asr' 2,

t8.
39. ¿?et¿zcc'/tÞder.
?a. F¿ilt/a¡ ¿zel ru¿jztc/e?.
4 l. h/ec¡âa¿ dt iz7A/eV.
?2. la/æ¿ âc u lc Þ gc I /eV.

?J.,lo/?rançrroà. ( /AA /) .

tl?'7.?/ta:zdcalryrs*rcaa.
4 ?8. ?/:an dea å'zgrc 4 rc a t .

?5,4.,9/razdaa de¡*edc/.¿età¿+¡
4íl.îy'azdenirgøttcaadeasadcl¿wb¿v'r?c.l¿teirl-
46. Zandglrae¿er.s
47.-OuV/ex-trzaaa¡tzala¿:¡/ratacd4tydcrs).
48. ZuV/er-

49. ,?/zanlerthgwlraant ran ¿e dcda-zzez ¿bzàl-
rtÞ7 (7e/ead).

5 O. ls e zz de¿¿'tzgre *raa tz raoz r¿¿¿ Tasz v¡ica¿z¡ c ¿t ct/æ

lra>22,
5/, &ed¿þzt ttgrcÅ/a7e tear lsattzTz'
52. TzetzzV.
5 3. Ru¿?arzu¿¿i,se¿ "êeetagrarl:zar,,
6 4, z?a tz e :yz e ler r a tz a¿le ¿>z a lc ic tla /ec ì/t Þgr .

55. lelaatzvl),sar.
56, Ptze¿¿:>zal¿ic¿î,¡c¿lq¿(e/aan PCS,
57. F¿'//ca reor lænz¿>.

58. å¿tzdhraan a2 /eàr'ttz7 uatz æct¿/cl¿ec¿(ca
ìerrr.

59. ,t/a/tc *e7z¡>eâizgr rzzal *a¿t*/e2,
60. lucáldr¿¿â CC,S.

6/. €/ecl:e-i/eV rcar /eeyr/ao2 rant deaa:>zVnveez
CC,

6 2 . ficz/ezbVo(man va ¿y da /¿¿ia:t de¡ æ¿¿àâ'v¿t
6J. ?æleo,t/e¡> v¿n dc/tt¿\tc¿z derwd¿àâcta (SAf2.
64. ê *1e/¡)bveda a2enthg.

,fiarro-*tatþr van da /ai(an de¿ tzd¿Þt2¡tv¿t.

Qtdelqcr.+ca vas¡ le 4a/.t1. uaaltha?/âhç
Tezzr¡sàral¿þra¡a¿ra¿bca¿àtn,rvclùtnüt2irg.
JTval,t/cVrar?de¿u¡bastiiale*ealhniltlh¡.
,?/sa z /a a )tVr* t va tz va a lc aa/, uaal thrtÞh4 1ç
AedtÞ:ztÞ7t*/y v¿z de ?e¿t/?t v¿iraar.

o, d€ /ccrtlekTàr7aa.
locd¿'rye/e¿àt¿hg raa lc cotxt¡ttæa? er?

hc y'd/e t dt i't7 ( A lg/cr>z t).
het'dtìr7 vat¿ d¿ aøle¿¿al¿icâe ¡cnz
e¿t dcde -r?ratu rnrtZá/t'n7,
teìdr'ngr yarT de rccl/cl¡æL¡a ?€¿r2.

leà/t n7 ratz'dc re¿ac¿/¿'¿t/et-t¡,

65.

66.

6r
6A.

69.

7a.
7/.
72.

Pood,

Zttart, :

hÞ/el:
8r¿¿jz :

t tèâ / -7:a.z : êa ¿ t'aa /c /at'& )27.
kb /9/- Uavu : êa /¿ þ tv ¿Þgs /elda ng/.

.Z¿7. ¿7,?. 8er. 22-tJ. ¿t'2,.2/2'.?6"1



s7a Soctpa¡ze dc sùælá
leilþrleti/ú/c2.

7Aá,/éDA,U - - 
¿' ae Pae¿¿zzal¿þc¡* 9 Cta¡>ct de ¡ela¿z¿t¿,

tteåwlezdt'ngv,(lep,
lO RaÅ¿itel djic/etnenleþ /åi&ln.ya/r¿ dc ¿>za¿ç¿Q¿à

r¿4e du aort,rr.ê,tte4. Cc ,

ã/tandcn'a5ruhea.a røt da e/<læ -,1k¡t raa¡ de ./ægzr'aq
íra¿t d¿ cotzzrørcstor CC,

llAfu òltzeldiio/ezzenltletnÛetzaùt4ti,tctþztt(c#
$¿ender¿it7p,J¿zv¿tdaaâwr/draatoùv(l,enl cazTo*wa)

ll â,?e / bel d ii ø/ertcal det tzi e*eàv Vr'ìxtz)nc* /3¿t7
i/zozdeah1sbwn dc¡ ¿tqldæí¡c¡tu)c ( tan{

12'lùln:éule¿¡ ¿STf .

løda/er lS7/.
tl Páse¡re¿'rde cen¿taa¿dc el d'ax2c*tnÞn

Bedtþ¿z¡|Tt¡ - c2, e¿|ærrt¿þ ¿anertotì.
14 élo¿c,1oz.

Sputslo¿>.

!3 &eeá/e va/ve däa¿€1.
Ouüc/c a/tâz?t/a2.

l6lâ/ælra-ta/ve de ral/ayre '?ra¿21., . (ÆY).
za¿zd¡ltæ¿þ;¡ " !/¿e¡¿¿t/,, . (F-t y)

34

24

t4

PE

llalceVon2-motØ Ían
Ce yeo¡ye¡*oratcr.

ã/ccÔv.*/ep de:
36gî/ælæ-rabc de

ê/eclæ.*/e¡> dcr
It6 Câ/ecl¿v-tz/te¡*ar2ar7a de.si&ràae dc /a .1//,. (-Ðð/)

Ã/aclo -( /c2 rær,1al Q anÞz dez æzz ¿rzc¿t te¿z ¡Jel ?/, (A 8 r).
{ Ð Ê/eç¿}.v -rzttte,øot /e æjrr)æ

E/evùv - */eV rcor /a/ nyà>e
tC C E /cc lra - va/ya /u /nz'a d'aaû' gaú )aagrc ( ? â y).

â/cc/re-l/ep toá de aztl¿:t/¿ì¿at>z (Zar2.

.+lolc./, prt?. a eea
Cu rdcâau//ctt It

sa

16 F ã/e< /æ - ta/te dtt dt't2 o s t 7t/' /et //e ¿¿/a po ¡, Voo . ('t/rt t/) .

â/æâv-*/ap yan dc roahhnù,Jt7rtJ/(l,at/).
17â Rúbel diie/a¿¿ea¿tdellraÞ da éagz"2ay'e/.

,?/zatzdaahgra(æzz ratzda ,vzz âegÈ 1ætll.
!72,çoh>a¿ d)ia/entcz/ døi/aatÞ /et óeçzë?oíc Z.

,ll/sondcn'n¡rcltæn ,rei de ¿çrt, bjTtè pacf Z.
40 Ft'/lre arcc fuiet9a¿2.

ã'/l¿r *xtcl aatlzz,tbp,

1r.(2 (la¿>cl dc ¡elcn¿¿e.
Uc++.4oodtirçtr(/V.

(â ,?áte¡ro¿h a¿x¿/¿22åe. (/AA /,).
lu/prrrertoc> (/æ/.).

14 â Roâ¿hcl d ii,a/cztazl
,?/zazdaatlzgøl:za a.

14 B Poé¿'zel / jie/ezta¿t/.
ll/son dettingre* ra¿r t .

1Eâ ,?ohhel diïo/e¿nanl det caá/¿þ)r¡ "r?yan/.. .
,7/t andcathgrc*:z a z dcr :¿ ¿té¡ ¿r¡ao¿ þ¡s "/aa¡¿t¿ y.,

15 D,?aá¿bel d iù&acal da¡ cal/¿þ)æ ".?¿a¿þI2,. .
?/totdea'tytølvrea daz ¿ a¿¿da¿t¿ø2vc "2c/le.vtil. .

PCA.
PC'

60 Pege/al/ea da,øanttëtt ¿ir.t- CCS.
Lttc¿lldtv.ltttæ/aea CCC.

ôl â/cc¿/.v.ya/rc de .rt?r..b¿ t¿¿r/.. d¿ eztptrya¿¿s CC.
E/æll-Í/e¡t tæa da/ec7/æ? y¿tt de te¿zt*<æ¡ ê€.

6 2 Po/*tel dlio/eæc.zl,æea /e.s ra/câ dan sad¿Þlaavv.
Pfotdcaittgrlaaan ys¿t de /z¿*e¿ dæ cvdeb¡þ¿vtz.

et

tî7

6e

6t
7o

E/cc/æ.¿a/æ dc ¿v¿*z¿tqttdc dc.t roriþ¿t de¿
E/ælr4/cp tara d. /¿¿lca la¡ dtatþ¿<¿t.,t?f.

,.an .l/.1r/.

F 2 E
CC HFr FEy nsr .øBr ynr âBy snr

6A

I
I

:P
-L I

69
ñ_l
¡la

¡ [i.:t i
!!

70 Þll

-@
7A t7B 1-

I

---l

452 45â 44t e4

ccs Pcs
60

Plomôi

trz

tlB

c 6Ð E

t2

¿s7,

II

56

4ô

*"!í,'/þ'
loe¡ya¡uaratæ

. z/2..?¿7. fl,?. -8¿¡. 22-JJ. a.



ACR

ASUASTAT
a

CR

FA
FT

FUSE.T¿ST
J

IA

PR
JTANDEf

OE

A

OR

oc

AC

¿R

l"le
Re

lckcns
n2s

fi,?. 22-JJ. n' /. Z/2, êîe/e//e¡z,fae/8/eclrtictþe ¿leeo

á/eclrtQ,{rcnat7e d

59

Rdsi¿leacc da rúglaga dhnc/cnchc¡nanÍ du relqls ¡tilolc.
Ìns chqkc l - ra ge hh gs wc crs lan d van hel ptlool rc lq t.t

Arr¿rnqhva cu*cnr courant a/lc¡nalif'
Wtjse/slroo¡n.

Alarm re/ay Re/ati d'q/arrne'
Alqrm -relais.

Thcrmo¡tqt. - Thcrmo¿laal.
Risisloncc, da dc'motagc dc /o commulqlrtbc,-Ãanz<l¡vccælvad wadc.¡lroænomvvmçr
controt retay x:i:J:.::"i:;,:
¿)rr.,<e curt,.nr couranl eon/ìnu,

GeQkslroorn,
Fusiblc d'asscrvts¡etncnl. - Scdrhnthgs - sttzcll¿e*cring.
Fusiblc du /rqnsfor¡nct/cur. - Jrt-tc/lz<kering vd¡t de Ftzns/onna¿br.
Taslc - fusiblc . - Bcprocuing dcr ¿¡acll¿ckerthgc.n ,

Rc'tt\l,zace dc chartp ojusfab/c,- w¿crslendïøn hel ægclbaar vø/d,
lca,tpc d'alarrae. - Alq¡nt/otnp.
Irha rclay Rc/a¡b de /tþnc'

lyn - re/ati,
overload rcloy Rclqts de surchargc'

O ve r b c la s / r n g s rela t's

o<//tic rclay å:';::ri.z!JT7!,2,;./ardd
Ptrote rclay i:í::; ::r::;.
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