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Avant propos  

Fondé en 1995 à l'initiative de 2 industriels producteurs de béton cellulaire, YTONG et SIPOREX, le Syndicat 
National des Fabricants de Béton Cellulaire (SFBC) s'est très tôt intéressé aux impacts environnementaux des 
matériaux de construction. En effet, les premières Fiches de Déclaration Environnementales et Sanitaires (FDES) 
du béton cellulaire ont été réalisées par YTONG en 1999-2000 avant même la parution de la norme 
expérimentale NF XP P 01-010 parties 1 et 2.  
Des FDES collectives regroupant les 2 industriels ont ensuite été établies et mises à disposition sur la base de 
données INIES en 2003.  
 
Le passage du statut de norme expérimentale à norme homologuée NF P 01-010, d'une part, et l'évolution des 
procédés industriels, d'autre part, ont conduit le syndicat à réaliser de nouvelles FDES, soumises à une validation 
par une tierce partie indépendante.  

Le présent document a pour objectif de fournir l’information disponible sur les caractéristiques environnementales 
et sanitaires d’un mètre carré de mur en maçonnerie de blocs en béton cellulaire autoclavé, d’épaisseur 30 cm 
représentatif de l’ensemble des sites de production sur le territoire français de l’industriel Xella Thermopierre.  

Cette fiche de déclaration environnementale est représentative d’un processus de fabrication moyen,  évalué au 
prorata des volumes de production des 3 sites de production : 

- MIOS (33) 

- MONTEREAU (77) 

- SAINT SAVIN (38) 

Ces informations sont présentées conformément à la norme NF P 01-010 « déclarations environnementales et 
sanitaires des produits de construction ». Elles correspondent aux données nécessaires au choix de produits de 
construction en considérant les caractéristiques environnementales et sanitaires des produits dans le cadre 
notamment d’une démarche HQE®. Le format utilisé est basé sur la fiche de déclaration AIMCC. 

Pour les parties traitant des caractéristiques environnementales, chapitres 1, 2 et 3 de la fiche, celle-ci a été 
élaborée par BIO Intelligence Service. Elle a été soumise à une validation par une tierce partie, conduite par 
Bruno PEUPORTIER (Responsable scientifique du Centre Énergétique et Procédés de l’Ecoles de Mines de 
Paris).  

Le chapitre 4 a été élaboré par le Syndicat National des Fabricants de Béton Cellulaire (SFBC) sur la base 
d’essais réalisés. Ce chapitre couvre les épaisseurs 25, 30 et 36,5 cm. 

Les informations contenues dans cette déclaration sont fournies sous la responsabilité du SFBC – membre de la 
FIB – 21 rue de la Vanne 92126 MONTROUGE CEDEX. 

Toute exploitation, totale ou partielle, des informations ainsi fournies doit au minimum être accompagnée de la 
référence complète à la fiche d’origine ainsi qu’à son producteur qui pourra remettre un exemplaire complet. 
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1. Caractérisation du produit selon NF P 01-010 

 1.1. Définition  de l’unité fonctionnelle (UF): 

Assurer la fonction de mur porteur sur 1 m2 de paroi d’épaisseur 30 cm et la fonction 
d’isolation thermique (résistance thermique de 3,03 m2.K/W) pendant une annuité. 

L’unité fonctionnelle a une masse de 104 kg et une durée de vie typique de 100 ans. 

 

1.2. Masse de produit nécessaire pour l’UF :  

·  Produit : 
Nombre de blocs par m2 de mur : 6,4 
Masse volumique du matériau : 350 kg/m3 
Masse unitaire d’un bloc d’épaisseur 30 cm : 16,3 kg 
Soit 104 kg de béton cellulaire par m2 
Durée de vie typique : 100 ans 

·  Produits complémentaires : Mortier colle PREOCOL 
Quantité de mortier 7,5 kg/m2 de mur soit : 0,075 kg par unité fonctionnelle.  
Les enduits ne sont pas pris en compte dans l’étude. 

·  Conditionnements et emballages : les produits sont conditionnés sur palettes bois 
non traité et protégés par une housse plastique en polyéthylène recyclable. 
Housse : 0,115 kg par unité fonctionnelle. 
Palette bois : 3,2 kg par unité fonctionnelle. 

 1.3. Caractérisations techniques utiles non contenu es dans la définition de l’UF: 

Assurer une isolation acoustique vis à vis des bruits intérieurs et extérieurs (cf. valeurs chapitre 4). 

Assurer une résistance au feu supérieure aux exigences réglementaires courantes : résistance au 

feu de 6h00 à partir de 15 cm d’épaisseur (PV CSTB RS 01-104). 



�
�
�

���������	

�� � � ,	��
�

���������������������������������������������� �

 

2. Données d’inventaire et autres données selon NF P 01-010. 

Commentaires relatifs à la maîtrise des effets envi ronnementaux 

et sanitaires du produit. 

Les données d’inventaire de cycle de vie qui sont présentées ont été calculées pour l’unité fonctionnelle définie en 
1.1 et 1.2. Dans certains cas  elles sont complétées des données d’inventaire pour la Durée de Vie Typique (DVT) 
du produit, soit 100 ans. 
�

2.1. CONSOMMATIONS DE RESSOURCES NATURELLES 

 
2.1.1 Consommation de ressources naturelles énergét iques et indicateurs énergétiques ��
�

·   �"��������"���������������"�����������"��-���.����
�

par 
annuité

pour toute la 
DVT

Bois kg 5.99E-03 5.81E-06 3.38E-05 7.44E-07 6.03E-03 6.03E-01
Charbon kg 3.44E-02 7.54E-05 1.68E-04 9.67E-06 3.47E-02 3.47E+00
Lignite kg 7.17E-03 1.14E-04 9.59E-06 1.46E-05 7.31E-03 7.31E-01
Gaz naturel kg 4.46E-02 1.74E-04 2.51E-05 2.23E-05 4.49E-02 4.49E+00
Pétrole kg 2.58E-02 4.48E-03 2.90E-05 5.74E-04 3.09E-02 3.09E+00
Uranium kg 1.87E-06 5.93E-09 1.04E-07 7.60E-10 1.98E-06 1.98E-04
Etc.

Flux Unités Production Transport Mise en œuvre Vie en œuvr e

Consommation de ressources naturelles énergétiques

Fin de vie
Total cycle de vie

�
�
�

·   �"��������"��$�"��-���

par 
annuité

pour toute la 
DVT

Energie Primaire 
Totale MJ 5.53E+00 2.21E-01 6.82E-02 2.83E-02 5.85E+00 5.85E+02

Energie 
Renouvelable MJ 3.49E-01 6.70E-04 3.80E-03 8.59E-05 3.53E-01 3.53E+01

Energie Non 
Renouvelable MJ 5.18E+00 2.20E-01 6.44E-02 2.82E-02 5.50E+00 5.50E+02

Energie Procédé MJ 5.45E+00 2.21E-01 6.82E-02 2.83E-02 5.77E+00 5.77E+02

Energie Matière MJ 7.97E-02 7.97E-02 7.97E+00
Electricité kWh 5.00E-02 5.00E-03 5.50E-02 5.50E+00

Fin de vie
Total cycle de vie

Indicateurs énergétiques

Flux Unités Production Transport Mise en œuvre Vie en œuvr e

 

�
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2.1.2 Consommation de ressources naturelles non éne rgétiques 

par 
annuité

pour toute la 
DVT

Antimoine (Sb) kg 6.37E-13 3.12E-15 1.96E-14 4.00E-16 6.61E-13 6.61E-11
Argent (Ag) kg 6.86E-11 4.64E-13 2.88E-14 5.94E-14 6.91E-11 6.91E-09
Argile kg 1.44E-01 1.14E-05 5.03E-06 1.46E-06 1.44E-01 1.44E+01
Arsenic kg
Bauxite (AL2O3) kg 5.67E-03 2.96E-07 5.67E-07 3.79E-08 5.67E-03 5.67E-01
Bentonite kg
Bismuth (Bi) kg
Bore (B) kg 5.71E-09 9.28E-12 2.88E-12 1.19E-12 5.72E-09 5.72E-07
Cadmium (Cd) kg
Calcaire kg 5.01E-01 2.98E-05 1.06E-05 3.82E-06 5.01E-01 5.01E+01

Carbonate de 
Sodium 
(Na2CO3)

kg

Chlorure de 
Sodium (NaCl) kg 7.66E-04 2.75E-06 1.84E-06 3.53E-07 7.71E-04 7.71E-02

Chrome (Cr) kg 2.10E-05 6.62E-08 2.18E-07 8.48E-09 2.13E-05 2.13E-03
Cobalt (Co) kg
Cuivre (Cu) kg 1.76E-05 9.14E-08 2.23E-06 1.17E-08 1.99E-05 1.99E-03
Dolomie kg 3.23E-06 8.43E-08 1.89E-08 1.08E-08 3.34E-06 3.34E-04
Etain (Sb) kg 1.30E-07 7.22E-11 6.17E-11 9.25E-12 1.30E-07 1.30E-05
Feldspath kg 8.83E-11 8.35E-14 6.75E-15 1.07E-14 8.84E-11 8.84E-09
Fer (Fe) kg 1.38E-03 3.59E-05 7.81E-06 4.60E-06 1.43E-03 1.43E-01
Fluorite (CaF2) kg 4.22E-07 1.76E-08 1.32E-09 2.26E-09 4.44E-07 4.44E-05
Gravier kg 1.50E-02 1.78E-04 6.12E-05 2.28E-05 1.52E-02 1.52E+00
Gypse* kg 6.66E-02 1.65E-10 2.11E-11 6.66E-02 6.66E+00
Lithium (Li) kg
Kaolin 
(Al2O3,2SiO2,2H2

O)
kg 7.57E-07 1.47E-09 7.29E-09 1.88E-10 7.66E-07 7.66E-05

Magnésium (Mg) kg 7.25E-10 1.10E-12 1.96E-12 1.41E-13 7.28E-10 7.28E-08

Manganèse (Mn) kg 9.93E-06 3.75E-08 1.01E-08 4.80E-09 9.98E-06 9.98E-04

Mercure (Hg) kg

Fin de vie
Total cycle de vie

Flux Unités Production Transport Mise en œuvre Vie en œuvr e

�

�
�
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par 
annuité

pour toute la 
DVT

Molybdène (Mo) kg 1.08E-05 4.13E-08 4.28E-08 5.29E-09 1.09E-05 1.09E-03
Nickel (Ni) kg 6.67E-05 4.97E-07 5.16E-07 6.36E-08 6.77E-05 6.77E-03
Or (Au) kg
Palladium (Pd) kg 8.35E-11 1.92E-11 1.15E-13 2.47E-12 1.05E-10 1.05E-08
Platine (Pt) kg 3.56E-12 5.99E-13 1.86E-14 7.67E-14 4.25E-12 4.25E-10
Plomb (Pb) kg 2.56E-05 2.62E-07 1.04E-06 3.36E-08 2.70E-05 2.70E-03

Chlorure de 
Potassium (KCl)

kg

Rhodium (Rh) kg 2.31E-12 5.33E-13 3.20E-15 6.83E-14 2.92E-12 2.92E-10
Rutile (TiO2) kg 3.37E-06 2.07E-07 1.62E-08 2.65E-08 3.62E-06 3.62E-04
Sable kg 6.54E-01 7.30E-10 6.77E-10 9.36E-11 6.54E-01 6.54E+01
Silice (SiO2) kg
Soufre (S) kg 1.50E-07 1.09E-09 1.85E-09 1.39E-10 1.53E-07 1.53E-05
Sulfate de 
Baryum (BaSO4)

kg

Titane (Ti) kg
Tungstène (W) kg
Vanadium (V) kg
Zinc (Zn) kg 9.19E-06 1.17E-07 8.75E-09 1.50E-08 9.33E-06 9.33E-04
Zirconium (Zr) kg
Matières 
premières 
végétales non 
spécifiées avant

kg

Matières 
premières 
animales non 
spécifiées avant

kg

Produits 
intermédiaires 
non remontés 
(total)

kg

Etc. kg 3.66E-04 2.38E-05 4.69E-07 3.05E-06 3.94E-04 3.94E-02

Unités Transport Mise en œuvre
Vie en 
œuvre

Fin de vie
Total cycle de vie

Flux Production

�
�

La catégorie « Etc. » correspond à la somme des flux de : vermiculite, ulexite, colemanite, diatomite, 
fspath-fluor, chrysotile, cinnabre, anhydrite, barytine, basalt, granite, kieserite, magnésite, rhénium, 
schistes. 

�
Commentaires relatifs à la consommation de ressourc es non énergétiques : 
 
L’essentiel en masse des ressources non énergétique s consommées correspond à du sable (47%)  
du calcaire (36%), de l’argile (10%) et du gypse (5 %). 
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2.1.3 Consommations d’eau (prélèvements) : 

par 
annuité

pour toute la 
DVT

Eau : Lac litre 2.06E-03 2.16E-05 9.09E-06 2.77E-06 2.09E-03 2.09E-01
Eau : Mer litre 1.58E-01 1.77E-03 9.14E-03 2.26E-04 1.69E-01 1.69E+01
Eau : Nappe 
Phréatique litre 7.18E-01 1.23E-03 3.83E-04 1.58E-04 7.20E-01 7.20E+01

Eau : Origine non 
Spécifiée litre 1.06E+00 1.17E-02 8.32E-04 1.50E-03 1.07E+00 1.07E+02

Eau : Rivière litre 1.04E+00 5.65E-03 3.08E-02 7.24E-04 1.07E+00 1.07E+02

Eau Potable (réseau) litre 1.42E-01 3.00E-02 1.72E-01 1.72E+01

Eau Consommée 
(Total) litre 3.11E+00 2.04E-02 7.11E-02 2.61E-03 3.21E+00 3.21E+02

Fin de vie
Total cycle de vie

Flux Unités Production Transport Mise en œuvre
Vie en 
œuvre

 

Commentaires relatifs à la consommation d’eau : 
 
La consommation d’eau de l’unité fonctionnelle : 3, 21 l, se répartit à raison de 97 % à la production,  2% 
à la mise en œuvre et 1% sur les autres phases. 

�



�
�
�

���������	

�� � � 0	��
�

���������������������������������������������� �

2.1.4 Consommations d’énergie et de matières récupé rées : 

par 
annuité

pour toute la 
DVT

Energie Récupérée
MJ

Matière Récupérée : 
Total

kg

Matière Récupérée : 
Acier

kg

Matière Récupérée : 
Aluminium

kg

Matière Récupérée : 
Métal (non spécifié)

kg

Matière Récupérée : 
Papier-Carton

kg

Matière Récupérée : 
Plastique

kg

Matière Récupérée : 
Calcin

kg

Matière Récupérée : 
Biomasse

kg

Matière Récupérée : 
Minérale

kg

Matière récupérée : 
palette

kg

Matière Récupérée : 
Non spécifiée

kg

Flux Unités Production Transport Mise en œuvre
Vie en 
œuvre

Fin de vie
Total cycle de vie

�
�
 

Commentaires relatifs à la consommation d’énergie e t de matière récupérées : 
 
En l’absence d’informations précises provenant des matières premières utilisées à la date de 
réalisation des FDES, aucune énergie ou matière réc upérée n’a été prise en compte sur le cycle de 
vie du béton cellulaire.  
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2.2. EMISSIONS DANS L’ENVIRONNEMENT (AIR, EAU et SO L) : 
�

2.2.1 Emissions dans l’air : 

par 
annuité

pour toute la 
DVT

Hydrocarbures (non spécifiés) g
Hydrocarbures (non spécifiés, excepté 
méthane) g 4.76E-02 2.90E-02 3.72E-05 3.71E-03 8.03E-02 8.03E+00

HAP (non spécifiés) g 2.57E-04 1.76E-07 7.02E-08 2.25E-08 2.57E-04 2.57E-02
Méthane (CH4) g 5.83E-01 8.17E-03 6.34E-04 1.05E-03 5.93E-01 5.93E+01
Composés organiques volatils (par 
exemple acétone, acétate, etc.) g 1.31E-01 4.85E-03 1.49E-04 6.21E-04 1.36E-01 1.36E+01

Dioxyde de Carbone (CO2) g 4.52E+02 1.42E+01 5.26E-01 1.82E+00 4.68E+02 4.68E+04
Monoxyde de Carbone (CO) g 6.41E-01 6.62E-02 4.67E-04 8.48E-03 7.16E-01 7.16E+01
Oxydes d’Azote (NOx en NO2) g 7.23E-01 1.78E-01 1.53E-03 2.28E-02 9.25E-01 9.25E+01
Protoxyde d’Azote (N2O) g 4.01E-03 5.09E-04 3.94E-05 6.53E-05 4.63E-03 4.63E-01
Ammoniaque (NH3) g 1.35E-02 3.69E-05 5.72E-05 4.73E-06 1.36E-02 1.36E+00
Poussières (non spécifiées) g 3.72E-01 5.21E-02 8.13E-04 6.68E-03 4.32E-01 4.32E+01
Oxyde de soufre (SOx en SO2) g 3.51E-01 2.82E-02 2.43E-03 3.62E-03 3.86E-01 3.86E+01
Hydrogène Sulfureux (H2S) g 1.39E-03 9.52E-07 7.51E-07 1.22E-07 1.40E-03 1.40E-01
Acide Cyanhydrique (HCN) g 5.52E-06 1.46E-08 2.18E-08 1.87E-09 5.56E-06 5.56E-04
Composés Chlorés rganiques (en Cl) g 6.32E-06 4.73E-08 2.74E-07 6.06E-09 6.65E-06 6.65E-04
Acide Chlorhydrique (HCl) g 4.67E-03 3.37E-05 3.85E-05 4.32E-06 4.75E-03 4.75E-01

Composés chlorés inorganiques (en Cl) g 4.32E-04 1.30E-06 1.84E-07 1.66E-07 4.34E-04 4.34E-02

Composés chlorés non spécifiés (en Cl) g

Composés fluorés   organiques (en F) g 7.38E-04 2.61E-07 8.62E-08 3.35E-08 7.38E-04 7.38E-02

Composés fluorés inorganiques (en F) g 2.15E-03 5.60E-06 9.55E-06 7.17E-07 2.16E-03 2.16E-01

Composés halogénés (non spécifiés) g 4.44E-05 3.47E-07 9.07E-07 4.45E-08 4.57E-05 4.57E-03

Composés fluorés non spécifiés (en F) g

Cadmium et ses composés (en Cd) g 5.02E-06 1.94E-07 2.00E-07 2.49E-08 5.44E-06 5.44E-04
Chrome et ses composés (en Cr) g 6.80E-05 3.54E-07 7.65E-07 4.53E-08 6.91E-05 6.91E-03
Cobalt et ses composés (en Co) g 5.09E-06 2.12E-07 4.79E-08 2.71E-08 5.37E-06 5.37E-04
Cuivre et ses composés (en Cu) g 1.15E-04 5.37E-07 1.89E-06 6.87E-08 1.17E-04 1.17E-02
Etain et ses composés (en Sn) g 4.32E-06 8.80E-09 7.76E-08 1.13E-09 4.41E-06 4.41E-04
Manganèse et ses composés (en Mn) g 9.30E-06 7.26E-08 3.24E-07 9.30E-09 9.71E-06 9.71E-04
Mercure et ses composés (en Hg) g 1.47E-05 9.20E-08 2.14E-08 1.18E-08 1.49E-05 1.49E-03
Nickel et ses composés (en Ni) g 4.82E-05 2.93E-06 1.48E-06 3.76E-07 5.30E-05 5.30E-03
Plomb et ses composés(en Pb) g 6.57E-05 1.14E-06 1.93E-06 1.46E-07 6.89E-05 6.89E-03
Sélénium et ses composés (en Se) g 3.90E-06 1.08E-07 9.59E-08 1.39E-08 4.11E-06 4.11E-04
Tellure et ses composés (en Te) g
Zinc et ses composés (en Zn) g 1.68E-04 1.07E-06 1.60E-06 1.36E-07 1.71E-04 1.71E-02
Vanadium et ses composés(en V) g 7.81E-05 5.00E-06 1.00E-06 6.41E-07 8.48E-05 8.48E-03
Silicium et ses composés (en Si) g 4.19E-04 5.16E-07 4.95E-07 6.62E-08 4.20E-04 4.20E-02
Etc. g 2.93E-01 2.93E-03 1.23E-03 2.98E-01 2.98E+01

Flux Unités Production Transport Mise en œuvre
Vie en 
œuvre

Fin de vie
Total cycle de vie

 

La catégorie « Etc. » correspond à la somme des flux de bore, ozone et phosphore. 
 

Commentaires relatifs aux émissions dans l’air : 
 
Les émissions ci-dessus correspondent aux phases de  production. Les informations sur les risques 
sanitaires durant les étapes de mise en œuvre ou de  vie en œuvre, sont données au chapitre 4. 
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2.2.2 Emissions dans l’eau : 

�

par 
annuité

pour toute la 
DVT

DCO (Demande Chimique en Oxygène) g 3.82E-01 6.37E-02 8.39E-04 8.17E-03 4.55E-01 4.55E+01

DBO5 (Demande Biochimique en 
Oxygène à 5 jours) g 2.71E-01 6.25E-02 6.75E-04 8.01E-03 3.42E-01 3.42E+01

Matière en Suspension (MES) g 5.10E-02 4.00E-03 1.53E-04 5.12E-04 5.56E-02 5.56E+00
Cyanure (CN-) g 1.23E-04 3.14E-06 1.09E-06 4.02E-07 1.28E-04 1.28E-02
AOX (Halogènes des composés 
organiques adsorbables) g 6.57E-05 2.29E-07 1.28E-08 2.94E-08 6.60E-05 6.60E-03

Hydrocarbures (non spécifiés) g 7.34E-02 1.99E-02 1.30E-04 2.55E-03 9.59E-02 9.59E+00
Composés azotés (en N) g 4.42E-02 9.76E-05 7.19E-05 1.25E-05 4.44E-02 4.44E+00
Composés phosphorés (en P) g 5.53E-03 4.14E-05 8.30E-06 5.30E-06 5.59E-03 5.59E-01
Composés fluorés organiques (en F) g

Composés fluorés inorganiques (en F) g 1.10E-02 2.93E-05 3.02E-06 3.76E-06 1.10E-02 1.10E+00

Composés fluorés non spécifiés (en F) g

Composés chlorés organiques (en Cl) g 2.12E-05 3.38E-06 8.71E-08 4.33E-07 2.51E-05 2.51E-03

Composés chlorés inorganiques (en Cl) g 1.68E+00 1.71E-01 2.95E-03 2.19E-02 1.88E+00 1.88E+02

Composés chlorés non spécifiés (en Cl) g

HAP (non spécifiés) g 9.28E-06 1.68E-06 2.45E-08 2.15E-07 1.12E-05 1.12E-03
Métaux (non spécifiés) g 4.66E-02 4.38E-05 3.30E-05 5.60E-06 4.67E-02 4.67E+00
Aluminium et ses composés (en Al) g 1.28E-01 3.92E-04 1.13E-04 5.02E-05 1.29E-01 1.29E+01
Arsenic et ses composés (en As) g 1.51E-04 8.67E-07 6.19E-07 1.11E-07 1.53E-04 1.53E-02
Cadmium et ses composés (en Cd) g 3.96E-05 6.09E-07 1.13E-06 7.80E-08 4.14E-05 4.14E-03
Chrome et ses composés (en Cr) g 9.68E-04 7.83E-06 2.33E-06 1.00E-06 9.79E-04 9.79E-02
Cuivre et ses composés (en Cu) g 3.43E-04 3.45E-06 4.09E-06 4.42E-07 3.51E-04 3.51E-02
Etain et ses composés (en Sn) g 1.73E-05 4.38E-07 2.30E-07 5.61E-08 1.80E-05 1.80E-03
Fer et ses composés (en Fe) g 3.33E-02 4.48E-04 6.97E-05 5.74E-05 3.39E-02 3.39E+00
Mercure et ses composés (en Hg) g 2.37E-06 4.92E-08 2.45E-08 6.31E-09 2.45E-06 2.45E-04
Nickel et ses composés (en Ni) g 5.95E-04 8.59E-06 4.52E-06 1.10E-06 6.09E-04 6.09E-02
Plomb et ses composés (en Pb) g 2.79E-04 4.36E-06 9.20E-06 5.58E-07 2.94E-04 2.94E-02
Zinc et ses composés (en Zn) g 1.16E-03 7.99E-05 3.29E-06 1.02E-05 1.25E-03 1.25E-01
Eau rejetée litre 1.18E-01 1.18E-01 1.18E+01
Etc. g 8.13E-10 7.87E-12 4.55E-13 1.01E-12 8.23E-10 8.23E-08

Mise en œuvre
Vie en 
œuvre

Fin de vie
Total cycle de vie

Flux Unités Production Transport

�
�

La catégorie « Etc. » correspond aux flux d’hydroxydes. 
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2.2.3 Emissions dans le sol : 
 

par 
annuité

pour toute la 
DVT

Arsenic et ses composés (en As) g 3.19E-07 5.33E-08 6.66E-10 6.82E-09 3.80E-07 3.80E-05
Biocides g 2.51E-04 1.95E-08 1.27E-08 2.49E-09 2.51E-04 2.51E-02
Cadmium et ses composés (en Cd) g 2.32E-07 4.88E-10 6.01E-10 6.25E-11 2.33E-07 2.33E-05
Chrome et ses composés (en Cr) g 4.17E-05 8.79E-07 6.98E-06 1.13E-07 4.97E-05 4.97E-03
Cuivre et ses composés  (en Cu) g 2.18E-05 1.42E-07 4.36E-06 1.81E-08 2.64E-05 2.64E-03
Etain et ses composés  (en Sn) g 8.79E-09 4.32E-11 1.84E-10 5.53E-12 9.02E-09 9.02E-07
Fer et ses composés (en Fe) g 3.12E-03 2.88E-04 1.02E-05 3.69E-05 3.45E-03 3.45E-01
Plomb et ses composés (en Pb) g 6.23E-07 2.84E-09 3.46E-09 3.64E-10 6.29E-07 6.29E-05
Mercure et ses composés (en Hg) g 2.64E-08 4.32E-12 1.75E-11 5.53E-13 2.64E-08 2.64E-06
Nickel et ses composés (en Ni) g 3.66E-07 4.07E-09 2.81E-09 5.22E-10 3.73E-07 3.73E-05
Zinc et ses composés (en Zn) g 4.71E-05 2.36E-06 7.34E-07 3.02E-07 5.05E-05 5.05E-03
Métaux lourds (non spécifiés) g 4.50E-04 7.34E-05 1.37E-06 9.40E-06 5.35E-04 5.35E-02
Etc g 8.66E-02 2.28E-02 1.78E-04 2.92E-03 1.13E-01 1.13E+01

Fin de vieUnités Production Transport
Total cycle de vie

Mise en œuvre
Vie en 
œuvre

Flux

 
 

La catégorie « Etc. » correspond à la somme des flux de : aluminium, bore, carbone, chlorure, fluorure, 
pétrole d’origine non spécifié, phosphore, silicium et soufre. 

Ce sont les émissions de pétrole d’origine non spécifiées, liées aux consommations d’énergie qui sont à 
l’origine de la majorité des émissions dans le sol de la catégorie « Etc ». Ces émissions de pétrole sont 
engendrées par la production du diesel utilisé pour le transport, et à la production de l’énergie consommée 
pour la fabrication du ciment et de la poudre d’aluminium. 

Les émissions de fluorure sont très négligeables. 
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2.3. PRODUCTION DE DECHETS : 
 

2.3.1 Déchets valorisés : 

par 
annuité

pour toute la 
DVT

Energie 
récupérée

MJ

Matière 
récupérée Total

kg 6.09E-02 5.02E-02 1.11E-01 1.11E+01

Matière 
récupérée Acier

kg

Matière 
récupérée 
Aluminium

kg

Matière 
récupérée Métal 
(non spécifié)

kg 1.16E-03 1.16E-03 1.16E-01

Matière 
récupérée : 
Papier – Carton

kg 3.35E-04 3.35E-04 3.35E-02

Matière 
récupérée 
Plastique

kg 1.07E-03 1.07E-03 1.07E-01

Matière 
récupérée 
Calcin

kg

Matière 
récupérée 
Biomasse

kg

Matière 
récupérée 
Minérale

kg 5.97E-02 2.53E-02 8.50E-02 8.50E+00

Matière 
récupérée 
Palettes

kg 2.35E-02 2.35E-02 2.35E+00

Matière 
récupérée Non 
spécifiée

kg

Flux Unités Production Transport Mise en œuvre
Vie en 
œuvre

Fin de vie
Total cycle de vie

 

  

Les déchets de blocs en béton cellulaire issus de l a fabrication sont valorisés en tant que remblai 
de carrière. Ces déchets constituent donc des déche ts de matière minérale valorisés. 
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2.3.2 Déchets éliminés 
 

par 
annuité

pour toute la 
DVT

Déchets 
dangereux

kg 4.88E-04 1.93E-06 4.18E-07 2.47E-07 4.91E-04 4.91E-02

Déchets non 
dangereux

kg 3.65E-02 1.27E-04 6.80E-04 1.63E-05 3.74E-02 3.74E+00

Déchets inertes kg 5.26E-03 3.02E-05 4.30E-05 1.09E+00 1.10E+00 1.10E+02

Déchets 
radioactifs

kg 1.20E-05 3.84E-08 6.89E-07 4.92E-09 1.28E-05 1.28E-03

Flux Unités Production Transport Mise en œuvre
Vie en 
œuvre

Fin de vie
Total cycle de vie

 

En fin de vie, les blocs en béton cellulaire consti tuent des déchets inertes. Étant donné que la 
durée de vie typique est de 100 ans et qu ’il n ’existe pas à ce jour de filière standard de traitem ent 
des déchets inertes, il existe des incertitudes con cernant la fin de vie des blocs en béton cellulaire . 
C’est pourquoi, conformément aux préconisations de la  norme NF P01-010, le scénario de fin de 
vie par défaut pour les blocs en béton cellulaire e st la mise en décharge de classe III (déchets 
inertes). 
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3. Contribution du produit aux impacts environnemen taux selon 

NFP 01-010 

�
Unité fonctionnelle (UF) :  1 m² de mur porteur assurant l’isolation thermique ; d’épaisseur 30 
cm (Résistance thermique : 3,03 m².K/W) pendant une annuité. 
La durée de vie typique (DVT) est de 100 ans 
 

N° Impact environnemental Unité

Valeur de l’indicateur 
pour le produit 

 - total cycle de vie par 
annuité -

Valeur de l’indicateur 
pour le produit 

 - total cycle de vie pour 
la DVT -

1
Consommation de ressources 
énergétiques :
          énergie primaire totale MJ / UF 5.85 584.9
          énergie renouvelable MJ / UF 0.35 35.3
          énergie non renouvelable MJ / UF 5.50 549.6

2 Epuisement des ressources
kg équivalent 
antimoine / 

UF
0.00190 0.19

3 Consommation d’eau totale litre / UF 3.21 320.7
4 Déchets solides :

         déchets valorisés total kg / UF 0.11 11.11
         déchets éliminés :
               déchets dangereux kg / UF 0.0005 0.05
               déchets non dangereux kg / UF 0.04 3.74
               déchets inertes kg / UF 1.10 109.73
               déchets radioactifs kg / UF 1.28E-05 1.28E-03

5 Changement climatique
kg équivalent 

CO2 / UF 0.49 48.7

6 Acidification atmosphérique
kg équivalent 

SO2 / UF 0.001 0.1

7 Pollution de l’air m3 / UF 27.17 2717.4

8 Pollution de l’eau m3 / UF 0.68 68.2

9 Destruction de la couche d’ozone
kg CFC 

équivalent 
R11 /UF

3.30E-10 3.30E-08

10 Formation d’ozone photochimique
kg équivalent 
éthylène / UF

3.21E-05 3.21E-03
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4. Contribution du produit à la maîtrise des risque s sanitaires et à 

la qualité de vie à l’ intérieur du bâtiment selon N F P 01-010 

Ce chapitre a été rédigé par l’industriel sur la base de résultats d’essais réalisés. 

4.1 Contribution du produit à la maîtrise des risqu es sanitaires (air) : 

4.1.1 Contribution du produit à la maîtrise des ris ques sanitaires relatifs à la qualité de l’air lors  
de la mise en œuvre 

Par sa facilité de découpe, d’une part, et la possibilité de réutiliser les chutes de coupes au cours du 
montage de la maçonnerie, d’autre part, le béton cellulaire permet de réduire sensiblement la 
quantité de déchets produits sur chantier. 
 
La coupe par sciage à sec du béton cellulaire (et non par fraisage) au moyen d’une scie à ruban ou 
d’une scie thermique génère une faible quantité de poussières et des granulats dont la taille et la 
composition ne présentent pas de risque pour les opérateurs. Lors de la mise en œuvre, ces 
poussières peuvent être récupérées et mélangées à la colle pour moitié afin de constituer un mortier 
sec permettant un rebouchage aisé des saignées. 
 
Par ailleurs, un rapport d’analyse réalisé sur des poussières de béton cellulaire montre qu’elles ne 
présentent pas de danger pour l’homme (Bericht N° 1 7.07.1997/ta1.td). 
 
Les fiches de données sécurité du béton cellulaire et du PREOCOL sont disponibles sur le site 
internet du fabricant Xella. 
 

4.1.2 Contribution du produit à la maîtrise des ris ques sanitaires relatifs à la qualité de l’air lors  
de la vie en œuvre 

Radioactivité 

En Europe, les concentrations moyennes de radioéléments dans les bétons courants sont de 40 
Bq/kg en radium (226Ra), 30 Bq/kg en thorium (232Th), 400 Bq/kg en potassium (40K). [source : 
Rapport 112 de la C.E. « Radiological Protection Principles concerning thé Natural Radioactivity of 
Building Materials » 1999]. 

Par ailleurs, il existe pour les matériaux de construction, un indice spécifique d'activité I, permettant 
de positionner les produits de construction vis-à-vis de l'irradiation des occupants d'un bâtiment. Il 
est calculé selon les recommandations du STUK avec la formule : 
 

I = AK/3000 + ARa/300 + ATh/200 les trois activités étant exprimées en Bq / kg. 
où A représente les activités massiques mesurées en Bq/kg 
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Des mesures ont été effectuées en 2002 pour le CERIB par l'Institut des Sciences Nucléaires de 
Grenoble. Ces mesures concernent 2 échantillons de blocs de béton cellulaire, représentatifs des 
productions françaises. Les valeurs d’activité massique obtenues sont les suivantes: 

échantillon Radium (226Ra) Thorium (232Th) Potassium (40K) Indice spécifique 
d’activité I 

Bloc béton cellulaire 
1(*) 9,4 ± 1 7,5 ± 0,6 33 ± 5 0,08 

Bloc béton cellulaire 2 
(*) 

12,5 ± 1 13,7 ± 0,6 218 ± 16 0,18 

(*) Les blocs proviennent de 2 unités de production différentes 

 

Ces valeurs sont nettement inférieures aux moyennes européennes citées plus haut. 
 
À titre indicatif, selon l'UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the effects of Atomic 
Radiation), les concentrations moyennes de 226Ra, 232Th et 40K de l'écorce terrestre sont 
respectivement de 40 Bq/kg, 40 Bq/kg et 400 Bq/kg. 

 

Quand aux valeurs d'indice d'activité I des blocs en béton cellulaire, elles sont nettement inférieures 
au seuil européen de 0,5 (correspondant à une dose gamma reçue inférieure à 0,3 mSv/an). Les 
blocs peuvent donc être classés, selon la recommandation du rapport 112 de la Commission 
Européenne, dans la catégorie des produits exemptés de toute restriction d'utilisation qui pourrait 
résulter d'une éventuelle radioactivité. 

 

Radon 

Concernant l'émission de radon par les matériaux de construction, la Commission Européenne 
(Rapport 112 de la CE « Radiological Protection Principles concerning the Natural Radioactivity of 
Building Materials» 1999]) estime que les matériaux dont l'activité massique en 226Ra est inférieure à 
100 Bq/kg ont une contribution limitée (ne dépassant pas 10 à 20 Bq/m 3) à l'activité volumique dans 
l'air intérieur d'un bâtiment. La contribution des blocs en béton cellulaire aux concentrations de radon 
dans les bâtiments est donc négligeable compte tenu des valeurs obtenues entre 10 et 13 Bq/kg) en 
226Ra. 
 
 
Les seuils recommandés par la CE pour l'activité volumique dans l'air intérieur des bâtiments (directive 
90/143 Euratom) et repris dans la circulaire française du 27 janvier 1999 sont de 200 Bq/m3 comme 
valeur limite d'activité pour les bâtiments neufs et de 400 Bq/m3 comme seuil d'intervention pour des 
bâtiments existants. 
 

Aluminium 

L’aluminium est utilisé sous forme métallique à concentration d’environ 1 pour mille dans le procédé 
de fabrication pour donner au matériau ses caractéristiques isolantes. 

 Au cours du procédé de fabrication, Il réagit  au contact de la chaux en dégageant de l’hydrogène. 
Ce sont les bulles d’hydrogène qui confèrent au produit sa structure cellulaire. L’hydrogène 
extrêmement  volatil est rapidement remplacé par de l’air.  

L’aluminium métal réagit en totalité au contact de la chaux  largement excédentaire dans le béton, et 
se transforme en hydroxyde d’aluminium puis en aluminates tricalciques, produits  qui ne présentent 
aucun risque sur le plan sanitaire et que l’on retrouve dans de nombreux matériaux de construction. 
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Émissions de Composés Organiques Volatils (COV) et de  formaldéhyde 

Cet essai a été réalisé par le CSTB (rapport d’essai ES 532-03-0016) conformément au protocole 
européen ECA/IAQ en utilisant un scénario mur en contact direct avec l’air intérieur. 

Les résultats mettent en évidence une très faible quantité de composés organiques volatiles et de 
formaldhyde à 28 jours : 

TVOC :  < 5 mg/m3  

Formaldéhyde : = 1,6 mg/m3 

De ce fait, les émissions de COV et de formaldéhyde dans l’air intérieur respectent les seuils 
d’acceptabilité du protocole européen ECA. 

 

Comportement face à la croissance fongique et bacté rienne 

Des essais ont été réalisés par le CSTB (rapport d’essai DDD/SB-2003-037), d’une part, et par le 
Fraunhofer Institut Bauphysik (rapport d’essai BBH-09/2004), d’autre part. Le béton cellulaire est 
considéré comme peu vulnérable à la croissance fongique. 

 

Emission de Fibres et particules 

Par leur nature non fibreuse, les blocs de béton cellulaire ne sont pas à l'origine d'émissions de 
fibres ou de particules susceptibles de contaminer l'air intérieur des bâtiments. 

 

4.1.3 Contribution du produit à la qualité sanitair e de l'eau (NFP 01010 §7.2.2) 

Sans objet, le produit n’étant pas en contact avec l’eau destinée à l’alimentation. 

4.2 Contribution du produit au confort : 

 
4.2.1 Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort hygrothermique 

dans le bâtiment. 

Isolation thermique  
 
Le béton cellulaire est un matériau isolant et porteur homogène dont les caractéristiques thermiques 
sont indiquées dans le tableau ci-après : 
 
 

Epaisseur 
de paroi 

conductivité 
thermique lll l  (W/m.K)  

Résistance thermique du 
mur enduit 2 faces R 

(m2.K/W) 

Coefficient de 
transmission surfacique 

U (W/m2.K) 

25 cm 0,10 2,56 0,39 

30 cm 0,10 3,03 0,33 

36,5 cm 0,10 3,63 0,28 

Du fait de ses très bonnes performances, il ne nécessite pas d’isolation complémentaire rapportée. 
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Perméabilité à l’air  
 
 
Il est également à noter que la simplicité de mise en œuvre du système constructif béton cellulaire et 
la facilité d’intégration de composants (ouvrants, coffres de volets roulants, gaines électriques, etc.) 
permet de limiter les fuites d’air parasites, et par conséquent de réduire les besoins énergétique de 
chauffage (cf. Réglementation Thermique 2005). 
Des campagnes d’essais ont permis de quantifier cette donnée. Les résultats obtenus révèlent un 
excellent comportement du bâti comme l’indique le tableau ci-après :  
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Traitement des ponts thermiques 
 
Le système constructif en béton cellulaire permet de traiter efficacement les ponts thermiques 
(rapport CSTB : ELT/HTO 2002-176 LF/LS et règles thU 2000 fascicule 5/5) tels que ceux observés 
à la jonction : 
 
 

- Mur de façade / plancher   - mur de façade / refend   Plancher sur VS / refend 
(bas, intermédiaire ou haut) :   et angle de mur     

   
 

  
�  : coefficient de transmission linéique, est exprimé en W/m.K. 
Il est à noter que les valeurs de �  obtenues pour les planchers sont très sensiblement inférieures au 
garde fou fixé par la RT2005 à 0,65  W/m.K pour les maisons individuelles et 1 W/m.K pour les 
immeubles collectifs. 
Ces valeurs de �  sont valables pour les trois épaisseurs de mur : 25, 30 et 36,5 cm. 
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Contribution au confort d’été et au confort hygroth ermique 
 
Le confort thermique d’été dans un bâtiment dépend de la capacité thermique de la paroi, du temps 
de refroidissement de cette paroi, et, de l’amortissement thermique et du déphasage au travers de 
cette paroi. 
 
Ces différents éléments ont été déterminés pour des parois en béton cellulaire de 25, 30 et 36,5 cm 
d’épaisseur (formules de CROISET) : 

 
 
 

Bloc 
béton cellulaire  

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
Epaisseur  

en cm 
Masse volumique Conductivité  

Thermique 
Chaleur massique 

 en Kg/m3 en W/mK en J/kg.K 

25 350 0,10 1000 

30 350 0,10 1000 
36,5 350 0,10 1000 

 

 

Bloc 
béton cellulaire  

 GRANDEURS THERMIQUES 
Epaisseur  

en cm  
Admittivité Capacité 

thermique 
Rés. Therm.  

paroi  
Diffusivité Effusivité 

 
J²/m4.K².s J/m².K m ²k/W m²/s J/m².K.s0,5 

25 39062 87500 2,56 2.92E-07 197.64 
30 39062 105000 3,03 2.92E-07 197.64 

36,5 39062 127750 3,63 2.92E-07 197.64 
 
Définitions: 
- Admittivité: retard et amortissement du flux de chaleur sinusoïdal. A résistance thermique égale, plus cette valeur est 

grande plus le retard est grand et l'amortissement est long. 
- Capacité thermique : à l'égal d'un condensateur en électricité, c'est la quantité de chaleur stockée par un élément fini (ici 1 

m² de paroi). 
- Diffusivité thermique : caractérise la vitesse de refroidissement d'un matériau: Plus la valeur est faible plus la surface se 

refroidit rapidement (le matériau diffusant moins). 
- Effusivité thermique : Racine carré de l'admittivité, elle caractérise la réponse d'un milieu à une perturbation thermique 

non stationnaire, en simplifiant elle exprime la vitesse d'échauffement d'un matériau, plus cette valeur est grande plus faible 
est la vitesse d’échauffement. 

A partir des grandeurs thermiques du tableau ci-dessus et par application des formules de 
CROISET, on détermine le comportement thermique d’été d'une paroi en béton cellulaire sur un 
cycle de 24 H.  
 

Bloc 
béton cellulaire 

Epaisseur 
en cm 

Onde de chaleur 

 

Amortissement en 
% 

Retard 
h et mn 

Vitesse de propagation 
de l'onde de chaleur 

cm/h 

25 5.02% 11 h 25 2.42 
30 2.87% 13 h 33 2.41 

36,5 1.39% 16 h 19 2.40 
- L’amortissement : les valeurs d’amortissement ci-dessus signifie qu’une faible quantité de chaleur entre dans l’espace 
intérieur 
- Le retard : déphasage entre l'onde émise et l'effet ressenti de l'autre coté de la paroi. A l’idéal entre 11h30 et 13h30. 
- La vitesse de propagation de l’onde de chaleur : il s’agit de la vitesse de propagation du flux au travers de la paroi. 
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Cet excellent compromis entre l’isolation thermique et l’inertie, a été confirmé par un essai réalisé à 
l'Institut Fraunhofer pour la Physique Architecturale de Stuttgart : Sur un mur en béton cellulaire de 
25 cm d'épaisseur, des températures superficielles ont été mesurées pendant une période de 24 
heures. Pour atteindre des températures particulièrement élevées, un mur situé à l'ouest a été choisi. 
Il a de plus été peint en noir afin d’augmenter sa capacité d’absorption de chaleur. 
 

Les fluctuations 
extérieures de 

température du mur 
relevées au cours de cet 

essai étaient de l’ordre de 
70 ° C. Ces fluctuations 

ont été réduites 
considérablement grâce 
au comportement de la 

paroi en béton cellulaire. 
On ne relève à l'intérieur 
qu'une augmentation de 

température de  2°C. Les 
résultats de cet essai sont 

illustrés par le graphique 
ci-dessous. 

 

 

 

Diffusion de la vapeur d’eau et humidité à l’état d ’équilibre. 

 

Le béton cellulaire de par sa structure à cellule fermée constitue une barrière à la pénétration de l’eau, mais 
il permet à la vapeur d’eau de diffuser. 

Toutefois, grâce à sa structure homogène et isolante dans la masse, le béton cellulaire ne permet pas de 
condensation dans sa masse et à son contact dans une habitation. 

Facteur de résistance à la vapeur : µ = 10 (sec) et 6 (humide). 

Teneur en eau à l'équilibre à 50 % HR : 4% en poids. 

4.2.2 Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort acoustique dans le 
bâtiment  

Les blocs en béton cellulaire permettent, grâce à leur masse, de réduire notablement la transmission des 
bruits intérieurs et extérieurs à un bâtiment.  
 
Les indices d'affaiblissement acoustiques mesurés sur  des parois maçonnées en blocs de béton cellulaire 
comparables à ceux de la présente étude sont respectivement de : 
 
Rw (C,Ctr) = 48 (-1,-4) dB pour un mur en 25 cm enduit deux faces (PV d'essai  CEBTP 2312.6.543) 
Rw (C,Ctr) = 49 (-1,-5) dB pour un mur en 30 cm enduit deux faces (PV d'essai CSTB 713-960-0177) 
Rw (C,Ctr) = 50 (-2,-6) dB pour le mur en 36,5 cm nu (calculs réalisés par GAMBA Acoustique) 
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4.2.3 Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort visuel dans le 
bâtiment. 

La maçonnerie en bloc de béton cellulaire peut recevoir tout type de revêtement permettant de répondre 
aux exigences de confort visuel des occupants. 

Le béton cellulaire présente une surface lisse et peut recevoir des revêtements minces en finition intérieure. 

Grâce à sa facilité de découpe et à sa structure homogène et isotrope, le bloc béton cellulaire permet des 
aménagements et facilite la création d’ouverture et l’accès à la lumière naturelle. 

 

 
4.2.4 Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort olfactif dans le  

bâtiment. 
 
Le bloc en béton cellulaire est neutre de ce point de vue. 
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5 ANNEXE TECHNIQUE COMMUNE AUX BLOCS DE BETON 

CELLULAIRE D’EPAISSEUR 25, 30 et 36,5 cm: 

5.1 DEFINITION DU SYSTEME d’analyse de cycle de vie  (ACV): 

 
5.1.1. Description des produits étudiés 

Le présent rapport rassemble l’ensemble des hypothèses et méthodes de calcul utilisées pour l’élaboration 
de la FDES (élaborée conformément à la norme NF P01-010) des blocs en béton cellulaire de densité 350 
kg/m3, fabriqués par la société Xella Thermopierre.  

Ces calculs ont été réalisés à partir des données fournies par Xella Thermopierre sur la base de 
questionnaires préparés par BIO IS. Les donnés correspondent à l’année 2006. 

 Les produits étudiés sont : 

Béton cellulaire 
Les produits étudiés dans le cadre de cette FDES sont les blocs en béton cellulaire d'épaisseurs 25 cm, 30 
et 36,5 cm et de densité 350 kg/m3.Ces produits sont certifiés NF conformément au référentiel  
NF P 12-O24/CN 

Ces blocs ont une hauteur de 25 cm et une longueur 62,5 cm, et pèsent environ : 14 kg (épaisseur 25cm), 
16 kg (épaisseur 30cm) et 20 kg (épaisseur 36,5cm). 

Ces produits sont fabriqués en France sur 3 sites de production de Xella Thermopierre : Mios (33), Montereau 
(77) et Saint Savin (38). 

Sauf contre indication les valeurs moyennes sont calculées à partir des données des 3 sites et sont établies 
au prorata des volumes de production. 

Le produit est identique pour les 3 épaisseurs étudiées, seule l’épaisseur des blocs varie. C’est pourquoi 
l’ensemble des flux varie linéairement en fonction de l’épaisseur des blocs. 

Les blocs sont constitués de sable, de ciment, de chaux, d’anhydrite ou de gypse (selon les sites de 
production), et de poudre d’aluminium. 

La description complète du processus de fabrication est présentée ci-après. 
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Mortier colle PREOCOL  

Le PREOCOL est fabriqué dans plusieurs usines situées en France et au Pays Bas. La fabrication est 
rélisée par mélange de 3 ingrédients : sable, ciment et cellulose. 

La poudre de PREOCOL est ensuite emballée dans des sacs en papier de 25 kg. 

Le PREOCOL est livré sur le chantier en même temps que les blocs. C’est pourquoi chacun des 3 sites de 
XELLA est approvisionné régulièrement à partir des usines de production de PREOCOL 

Sur chantier le mortier est fabriqué en mélangeant 0,4 litre d’eau à 1 kg de PREOCOL. Le malaxage est 
réalisé à l’aide d’un malaxeur fixé sur une perceuse. 

 
5.1.2. Etapes et flux inclus 

Les blocs béton cellulaire sont étudiés sur l’ensemble de leur cycle de vie : extraction et transport des 
matières premières, fabrication du produit, transport du produit fini, mise en œuvre, vie en œuvre et fin de 
vie. 



�
�
�

���������	

�� � � 	/	��
�

���������������������������������������������� �

 

Aucune règle de coupure n’a été appliquée car l’ensemble des composants et des produits 
complémentaires ont été pris en compte. 

Le transport des matières premières et du Préocol jusqu’aux sites de production est intégré dans l’étape de 
fabrication. Le transport du produit en fin de vie est intégré dans l’étape de fin de vie.  

Ainsi l’étape de transport ne concerne que le transport du produit fini, du lieu de fabrication au lieu de mise 
en œuvre, conformément à la norme NF P01 -010. 

La durée de vie typique du produit est estimée à 100 ans. Selon le fabricant, le produit peut assurer sa 
fonction pendant 100 ans sans entretien particulier. Aucun entretien n'a donc été pris en compte dans l'ACV, 
l'inventaire est donc vide de toute information pour l’étape de vie en œuvre du cycle de vie. 

 

5.1.3. Flux omis 

Comme indiqué dans la norme NF P01-010, les étapes suivantes ont été exclues des frontières du système : 

- le nettoyage des locaux 
- le département administratif des sites industriels - le transport des employés 
- la fabrication des systèmes de transport 
La fabrication et la fin de vie des machines, la production la maintenance et le démantèlement des 
infrastructures et des biens d’équipements (bâtiments, machines, routes) ont été exclues du système. Cette 
hypothèse, est basée sur le fait que l’impact environnemental de la production des infrastructures et biens 
d’équipements est négligeable devant les autres impacts. 

Les consommations d’énergie d’éclairage et de chauffage des sites ont été incluses dans les frontières du 
système (car difficilement dissociables), mais sont à priori négligeables devant les consommations 
d’énergie liées au processus de fabrication. 
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5.2 SOURCES DE DONNEES 

 5.2.1 Représentativité des données : 

 

Etape du cycle de vie Source des 
données 

Représentativité  
géographique 

Représentativité  
temporelle 

Représentativité 
technologique 

Matières premières 
(quantités utilisées, 

origine) 
Xella béton cellulaire France Année 2006 

Moyenne des 
technologies des 3 sites 
de production de Xella 

Fabrication des blocs Xella béton cellulaire France Année 2006* 
Moyenne des 

technologies des 3 sites 
de production de Xella 

Fabrication du préocol Xella béton cellulaire France et 

Pays Bas 
Année 2006 

Moyenne des 
technologies des 3 sites 
de production de Xella 

Transports (matières 
premières et produit 

fini) 
Xella béton cellulaire France Année 2006 Moyenne européenne 

Fin de vie Xella béton cellulaire France Année 2006  

Transport en fin de vie ADEME France Année 2000 Moyenne française 

Inventaires** 
Issus de la base de 
données Ecoinvent 

(Simapro 7) 

Moyennes 
européennes 

Année 2003 Moyennes européennes 

�
* sauf données concernant les durées de fonctionnement du séchoir et de la chaufferie qu sont issues des données 
collectées pour la FDES réalisée en 2003. 

** seuls les inventaires liés à la production d’électricité ne sont pas issus de moyennes européennes : le modèle 
électrique considéré pour la fabrication des blocs est le modèle électrique français, alors que le modèle électrique 
considéré pour la fabrication du préocol est le modèle électrique néerlandais. 

 

5.2.2 Données énergétiques: 

 
Consommations d’électricité : Les consommations électriques indiquées sont les consommations 
électriques des sites de production de Xella (moyenne pour les 3 sites de production), et les 
consommations liés à l’utilisation de petit outillage sur le chantier lors de la mise en œuvre (mélange du 
Préocol). 
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Les modèles électriques et français sont les suivants : 

 

 

Les PCI des différentes sources d’énergie non renouvelable sont les suivants : 
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5.2.3 Emissions: 

 
Emissions dans l’air 

Les émissions d’oxydes de souffre, d’oxydes d’azote et de poussières sont les émissions directes des 
sites de production (donnée disponibles pour le site de Montereau, extrapolée pour les 3 sites de 
production de Xella au prorata des consommations de gaz). Elles remplacent donc les émissions 
proposées dans l’inventaire 'Heat, natural gas, at industrial furnace’ de la base de données Eco-Invent. 
 

Emissions dans l’eau 

Les émissions directes des sites dans l’eau (DCO, DBO et MES) nous ont été transmises par Xella et on 
été intégrées dans les inventaires. 

5.3 TRACABILITE DES DONNEES 

L’industriel XELLA Thermopierre assure la traçabilité  de ces données dans le cadre de sa certification de ses 
sites de production : 

·  ISO 9001 (version 2000), certification obtenue en 2003 
·  ISO 14001, certification obtenue en 2007 

 


