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Préface

« Encore un ouvrage sur la Pomme de terre » peut-on être tenté de dire en commençant

ce texte.

Peu de plantes en effet ont suscité autant d'intérêt que la pomme de terre, pour ses quali-

tés nutritionnelles et organoleptiques ou pour son histoire, dont les différents épisodes

s'apparentent aisément à ceux d'une véritable « saga ». Le lecteur de cet ouvrage trou-

vera bien entendu toutes les réponses aux questions qu'il convient de se poser. Pour ma

part, j 'y ai retrouvé tout ce que je savais plus ou moins, mais hiérarchisé, développé,

approfondi. J'ai beaucoup appris, émerveillé au fil des pages, découvrant la richesse de

ce volume que nos amis, professionnels diserts, nous offrent aujourd'hui. Nul doute qu'à

ce stade, j'ai plutôt envie de dire :

« Un ouvrage sur la pomme de terre, enfin ».

Je crois en effet, fondamentalement, que ce livre diffère des autres. Il est complet. Aucun

domaine n'est laissé dans l'ombre et on y trouvera l'ensemble des connaissances actuel-

les acquises au niveau des champs ou à la suite d'approche de biologie théorique ou

appliquée (biologie moléculaire et cellulaire par exemple). Il est facile de voir également

combien nos connaissances sur cette plante sont à présent conséquentes. Cela est sans

doute dû au statut particulier de la pomme de terre qui de fait, comme le tabac, et mainte-

nant Arabidopsis Thaliana, s'est révélé un modèle d'étude commode et performant. Les

résultats amples et très valorisés en production obtenus par la vitroculture en sont des

exemples remarquables. Enfin l'analyse économique fait aussi l'objet d'un développe-

ment appréciable.

Une deuxième caractéristique de l'ouvrage proposé est de rassembler une large exper-

tise, en fait la plus large possible. Les auteurs des différents chapitres sont en effet des

praticiens, des responsables techniques, des ingénieurs, des chercheurs de toutes les

régions et l'édition souligne encore ce caractère oecuménique. L'ouvrage est édité par

l'INRA avec la collaboration de l'ITPT et de l'ITCF. Ceci garantit, me semble-t-il, une

vision cohérente, intégrée, actuelle des connaissances sur la pomme de terre et sa culture.

Il est clair qu'ainsi constitué, cet ouvrage peut avoir l'ambition de devenir une référence.

Il devrait intéresser un large public en France et hors de France, au moins dans l'espace

francophone.
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Il vous faut maintenant lire cet ouvrage, en y plongeant, page après page, sans éteindre la

lumière qui le soir vous accompagne, ou, peut être, différemment, en fonction de vos

intérêts propres. Je vous en propose trois lectures :

Vous ami praticien, professionnel éclairé, gardez les trois premiers chapitres pour le soir,

après une journée de travail, rêvez sur l'histoire de la pomme de terre en appréciant les

anecdotes et les tribulations de ceux qui introduisirent et développèrent cette culture en

Europe, rafraîchissez également votre mémoire sur la botanique et la physiologie. Un

intérêt professionnel à satisfaire rapidement devrait vous guider aux chapitres 7, 8 et 9,

techniques et actuels, riches d'enseignement et d'instruction. Les autres chapitres peu-

vent se lire ensuite dans un ordre guidé par l'intérêt.

Ami chercheur, ou enseignant chercheur, tout doit vous intéresser, pour la somme de

connaissances rassemblées, pour la valeur et l'intérêt des synthèses. Une lecture ordon-

née s'impose pour revenir ensuite sur tel ou tel chapitre au gré des besoins.

Enfin, ami lecteur, qui dans ce livre cherches des références culturelles, qui que tu sois, il

faut laisser le plaisir te guider, lire comme bon te semble, communiquer librement avec

la grande famille de ceux qui vivent ou ont vécu pour ou de la pomme de terre.

De ces trois lectures, toutes expérimentées, j e ne sais pas, pour ma part laquelle choisir.

Une lecture supplémentaire m'apportera sans doute la réponse.

Merci aux auteurs de ces résultats privilégiés. Bonne chance à tous les lecteurs.

Alain COLENO

Directeur scientifique du secteur Productions Végétales

de l'Institut National de la Recherche Agronomique
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