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Un organisme génétiquement modifié (OGM)
est un organisme dans le génome duquel on a introduit

un ou plusieurs gènes par des moyens artificiels.
Il peut s’agir de plantes, d’animaux ou de micro-organismes. Dans

cet ouvrage consacré aux plantes, au lieu d’utiliser
le vocable ambigu d’OGM, nous employons le plus souvent

possible celui de plantes ou de variétés transgéniques.
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Avant-propos

histoire des plantes transgéniques est tout à fait récente. Au niveau expéri-
mental, la mise au point de la première plante transgénique, un tabac,

remonte à 1983 (voir encadré). À partir ce moment, tout est allé très vite aux États-
Unis, avec la commercialisation en 1994 d’une tomate transgénique à mûrissement
retardé, et en 1995 avec les premières variétés transgéniques de soja résistant à un
herbicide total, de cotonnier et de maïs résistants à certains insectes ravageurs, et la
mise au point de bien d’autres plantes transgéniques. Jusqu’à cette époque,
l’Europe, qui a joué un rôle important dans les recherches sur la transgénèse, suivait
le mouvement et les débats sur les plantes transgéniques étaient seulement d’ordre
technique et scientifique, sans interrogations fortes de la part de la communauté
scientifique comme de la société. Le débat public a vraiment commencé en 1997. Le
23 janvier 1997, la Communauté européenne autorise l’importation et la mise en
culture d’un maïs transgénique de la société Novartis, résistant à la pyrale, mais la
France, alors sous le gouvernement Juppé, ne l’autorise qu’à l’importation, et donc
à la consommation, mais non à la mise en culture sur son territoire. Le président de
la Commission de génie biomoléculaire qui avait conclu à l’absence de risque,
heurté par cette décision, démissionne. En novembre 1997, l’autorisation de mise
en culture est donnée par le gouvernement Jospin, mais en 1998, suite aux réactions
des Verts, un moratoire est décidé pour le colza et la betterave, alors que d’autres
autorisations de mise en culture sont données pour le maïs. À partir de cette date,
et de cette controverse créée par les politiques, le dossier OGM devient confus. Les
plantes transgéniques deviennent alors un sujet de société avec des débats très
fréquents, passionnés, polémiques et des prises de positions politiques, de sorte
qu’aujourd’hui, il n’est pas toujours facile d’y voir clair pour une personne non
informée de toutes les facettes du dossier.

Le développement des plantes transgéniques a ainsi été stoppé, en France, à partir
de 1998. Il en est maintenant de même dans la plupart des pays de l’Europe, sauf
en Espagne où le maïs transgénique connaît un début de développement. L’expéri-
mentation même sur les plantes transgéniques a pratiquement été arrêtée. Au
contraire, en Amérique du Nord (États-Unis, Canada) et Argentine, à travers
quatre espèces (soja, maïs, coton, colza) et essentiellement deux types de transgènes
(résistance aux insectes et tolérance aux herbicides) les plantes transgéniques sont
toujours en pleine expansion ; elles couvrent maintenant plus de 90 millions
d’hectares dans le monde. Le blocage des plantes transgéniques en Europe, et en
particulier en France, a des origines multiples. Le consommateur-citoyen ne perçoit
ni les avantages directs (prix et qualité des produits) ni les bénéfices pour l’agricul-
ture et l’environnement à recourir aux plantes transgéniques. Il manifeste aussi une
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inquiétude pour sa santé. Cette inquiétude trouve essentiellement ses racines dans
les crises sanitaires traversées par la France (sang contaminé, vache folle). Plus
généralement, la réaction contre les plantes transgéniques se nourrit aussi de la
dimension symbolique des OGM qui est à la fois d’ordre culturel (artificialisation
du vivant, transgression des barrières entre espèces), éthique (appropriation du
vivant, injustice Nord/Sud), et d’ordre économique voire politique (mondialisation
des échanges, concentration industrielle). Ces différents aspects sont souvent
mélangés dans les débats.

Les grandes étapes du développement commercial des variétés transgéniques
(1983-2004)

1983 : obtention des premières plantes transgéniques indépendamment par quatre
groupes : l’université de Washington à St Louis, Missouri, États-Unis (Framond
et al., 1983), la Rijksuniversiteit à Gand, Belgique (Schell et al., 1983), la Société
Monsanto à St Louis, Missouri, États-Unis (Fraley et al., 1983), et l’université du
Wisconsin, États-Unis (Murai et al., 1983).
1985 : production de la première plante transgénique, un tabac dans le génome
duquel a été introduit un gène codant pour une toxine de la bactérie Bacillus
thuringiensis, entraînant la résistance aux insectes.
1986 : premiers essais au champ d’un tabac résistant à un antibiotique (aux États-
Unis). En France, mise en place de la Commission de génie biomoléculaire
(CGB), sous la tutelle du ministère de l’Agriculture.
1988 : plantes transgéniques obtenues chez de nombreuses espèces (soja, betterave
à sucre, riz, luzerne, colza, tournesol, peuplier…) ; premières plantes « pharmaceu-
tiques ».
1989 : premières demandes de mise sur le marché de variétés transgéniques.
1994 : première commercialisation aux États-Unis d’une variété de tomate à matu-
ration retardée (Calgene).
1995 : première commercialisation aux États-Unis d’un maïs résistant à un insecte :
la pyrale avec l’introduction d’un gène codant pour une toxine de la bactérie Bacillus
thuringiensis (Bt), (dit maïs Bt), du coton Bt, du soja résistant à un herbicide, le
Roundup®.
1996 : première commercialisation en Grande Bretagne d’une tomate transgénique
plus facile à transformer en concentré (Zeneca). Campagne internationale de
Greenpeace contre la commercialisation d'OGM dans le domaine de l'alimentation
et contre leur dissémination dans l'environnement. Autorisation par la CE de la
culture d’un maïs Bt (Novartis) et de l’importation du soja résistant à l’herbicide, le
Roundup® (Monsanto).
1997 : autorisation par la CE de l'importation et de la culture du maïs Bt « Pactol »
(Novartis) pour l’alimentation humaine et animale. Accord de la France le 5 février
1997, puis le 12 février retrait de l’autorisation de culture en France par le gouver-
nement Juppé. Démission du Président de la CGB. Levée de l’interdiction de
culture en novembre 1997 par le gouvernement Jospin.
1998 : homologation de plusieurs maïs transgéniques en Europe. Suspension de
nouvelles autorisations par la France, l’Italie, la Grèce, le Danemark et le Luxem-
bourg. Étiquetage obligatoire des produits alimentaires contenant des OGM. En
France, par l’arrêté du 5 février, inscription au catalogue officiel de 3 variétés de
maïs transgénique Bt de Novartis (César, Furio, Occitan). Demande d’annulation en
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Le but de cette synthèse est alors de rassembler dans un même document les infor-
mations pour mieux comprendre les objets du débat et donner des références
précises sur chacun d’eux. Qu’est-ce que la transgénèse ? Qu’apporte-t-elle ou que
peut-elle apporter ? Quels sont les risques éventuels ? Les bases de l’opposition aux
plantes transgéniques sont-elles de nature technique, scientifique, éthique, écono-
mique ou politique ? Quelles sont les conséquences possibles de leur refus ? Nous
souhaitons apporter les éléments permettant de faire une véritable balance béné-
fices/risques en citant pour tous les points abordés des références majeures des
travaux publiés sur lesquels nous nous sommes appuyés, car la communication sur
ce sujet a été essentiellement centrée sur les risques et souvent avec une omission
des références, ce qui peut permettre la déformation de certains faits.

Nous examinerons d’abord l’importance économique des variétés transgéniques
aujourd’hui dans le monde (chap. 1). Ensuite, nous montrerons dans le chapitre 2 que
l’amélioration des plantes fait du génie génétique depuis qu’elle est devenue une
discipline s’appuyant sur les lois de la génétique pour transformer de façon plus
efficace le génome des plantes afin de réunir le maximum de gènes favorables dans
une même population de plantes, la variété. Dans le chapitre 3, nous définirons la
transgénèse, ce nouvel outil mis à la disposition du chercheur et du sélectionneur.
Dans le chapitre 4, nous présenterons différents exemples pour illustrer ce que les
variétés transgéniques apportent ou peuvent apporter au chercheur (pour ses
recherches cognitives), à l’agriculteur (pour la protection et la diversification de ses
productions), à l’industriel (pour la qualité technologique et la synthèse de diffé-
rentes substances) et au citoyen (pour la qualité de son alimentation, sa santé et la
protection de son environnement). Cependant, comme certaines de ces innovations
peuvent présenter des risques pour la santé et l’environnement et avoir un impact
sur l’économie, nous examinerons ceux-ci dans le chapitre 5 selon les espèces, les

Conseil d’État de la culture du maïs Bt par les associations Greenpeace, Europa
France, les Amis de la Terre, la Confédération paysanne et quelques particuliers.
Suspension de l’arrêté du 5 février et affaire portée devant la Cour de justice de la
CE. Les 20-21 juin 1998, première « conférence des citoyens » sur les plantes trans-
géniques organisée par l’OPECST. Le 3 août 1998 : nouvelles autorisations de mise
en culture de variétés transgéniques de maïs. Moratoire pour les variétés transgé-
niques de colza et de betterave.
1999 : moratoire sur les variétés transgéniques au niveau européen.
2000 : réglementation de l’étiquetage. Obligation pour la France d’autoriser la culture
du maïs Bt sur son territoire sauf si elle apporte des informations prouvant que l’aliment
présente un risque pour la santé humaine ou pour l’environnement. Acceptation par le
Conseil d’État de la culture du maïs Bt. Extension à 10 ans de la durée de l’autorisation
de culture par les magistrats européens alors que l’arrêté initial la limitait à 3 ans.
2003 : ratification par au moins 50 pays (sans les États-Unis) du protocole de biosécurité
de Carthagène fixant des règles strictes pour les mouvements transfrontaliers des OGM
(importation et exportation).
2004 : obligation d’étiquetage dans l’Union européenne, de tous les produits contenant
plus de 0,9 % d’OGM, qu’ils soient pour la consommation humaine ou animale. Levée
du moratoire sur les variétés transgéniques.
2005 : il y a 90 millions d’ha de variétés transgéniques dans le monde.
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transgènes et leurs conditions d’utilisation. Nous présenterons alors dans le chapitre 6
les mesures réglementaires qui sont prises pour contrôler les risques éventuels pour
la santé et pour l’environnement. Enfin dans le chapitre 7, en guise de conclusion,
à la lumière des chapitres précédents, nous discuterons les raisons diverses du
blocage des plantes transgéniques et leurs conséquences au niveau de l’agriculture,
de la recherche et de l’industrie.

Cet ouvrage s’adresse à tout lecteur s’intéressant aux questions soulevées par le
développement des plantes transgéniques :
– aux citoyens, qui s’interrogent sur la balance bénéfices/risques,
– aux étudiants en biologie végétale et en amélioration des plantes qui auront à
gérer plus tard, dans leur activité professionnelle, des innovations en biotechnologies,
– aux enseignants, qui ont la lourde responsabilité de former les étudiants en
biologie,
– aux chercheurs, aux ingénieurs et responsables de la sélection végétale qui
peuvent se poser des questions sur leur mission et la façon de communiquer sur ce
qu’ils font avec la société civile,
– et aux décideurs, dont les politiques qui sur des sujets comme celui des plantes
transgéniques, à l’écoute de la société, doivent la protéger, tout en stimulant les
innovations source de progrès.

Dans tous les chapitres les principales notions sont redéfinies, permettant au non-
biologiste d’en comprendre tous les aspects. Mais, nous avons aussi voulu que cet
ouvrage apporte des précisions à ceux qui ont une certaine culture en biologie, d’où
l’approfondissement de la présentation de la technique de transgénèse et des
exemples qui sont donnés.

N.B. Différentes orthographes du mot transgénèse existent ; transgenèse et transgénèse.
La première écriture n’est pas neutre, car elle peut laisser sous-entendre que l’on trans-
gresse les barrières de la genèse, ce qui n’est pas toujours le cas, nous le verrons. La
deuxième écriture se réfère plus directement au transfert du gène et recouvre donc toutes
les situations de transferts intra ou interspécifiques, voire inter-règnes, c’est pourquoi, à
l’instar d’autres généticiens, nous l’avons retenue. D’ailleurs cette écriture est très cohé-
rente avec celle de « mutagénèse ».


