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Les polyhydroxyalcanoates (PHA) sont des polyesters d’origine bactérienne, qui constituent une famille de 
polymères très prometteuse tant du point de vue de leurs propriétés d’usage que celui de leur impact 
environnemental. Pour un grand nombre de bactéries marines ou terrestres, les PHA constituent un matériau 
de stockage idéal de carbone et d’énergie, en raison de leur faible solubilité et de leur masse molaire élevée 
[1]. La composition chimique (nature des unités monomères constituant les PHA et proportion de celles-ci 
dans la chaîne) et donc les propriétés physico-chimiques des PHA dépendent étroitement de la souche 
bactérienne et des sources de carbone disponibles. 

Dans un premier temps, la conférence présentera différents exemples de production de PHA de manière à 
montrer comment le choix des substrats intégrés au départ du processus de biosynthèse permet d’influencer 
la structure chimique et la morphologie des PHA produits et ainsi d’ajuster les propriétés physico-chimiques 
et fonctionnelles de ceux-ci. Quelques études illustrant la production « à façon » de PHA seront développées, 
aussi bien à partir de substrats commerciaux [2] ou de coproduits issus d’effluents industriels [3,4]. Des 
travaux approfondis ont été menés sur une souche Halomonas, d’origine marine, pour la caractériser et 
pouvoir l’exploiter la plus avantageusement possible [5]. 

Dans un second temps, des résultats récemment obtenus par différentes approches illustreront la capacité 
de ces polymères à se biodégrader de manière très spectaculaire en milieu marin. Des différences 
significatives de comportement sont observées au regard de la composition et de la morphologie des PHA [6]. 
Les principaux facteurs intrinsèques aux PHA (structure chimique, masse molaire, volume libre, transition 
vitreuse, mobilité, cristallinité, solubilité, balance hydrophile/hydrophobe, etc.) seront explicités et l’on 
montrera dans quelle mesure ils peuvent influer sur le comportement des polymères vis-à-vis de la 
biodégradation, notamment en milieu marin [7,8]. Dans ce milieu, comprendre les mécanismes du biofouling 
est aussi un enjeu clé pour évaluer les impacts écologiques et le devenir des plastiques. Des évaluations de 
propriétés physiques de surface des polymères (hydrophobicité et rugosité) combinées avec la 
caractérisation microbiologique du biofilm (comptages cellulaires, taxonomie, composition et activité 
hétérotrophe) ont été réalisées en utilisant un large éventail de techniques [9-11]. L’ensemble de ces travaux 
apporte des données originales et de nouveaux éclairages sur la colonisation des PHA par les 
micro-organismes marins. 

Les résultats déjà obtenus et ceux à venir visent à développer des modèles pour aider à la conception de 
polymères (bio)dégradables "sur mesure". Leur (bio)dégradation pourrait être contrôlée, voire programmée, 
en jouant sur les facteurs physiques et chimiques préalablement identifiés et intrinsèques aux PHA, ainsi que 
sur les facteurs extrinsèques, relatifs au milieu. 
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