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Préface
Bertrand Ney, Benoît Carrouée

Cet ouvrage présente les travaux effectués ces dernières années en France sur le pois

proteagineux en recherche pour le développement. Il est, cependant, à notre sens, plus

qu'un simple descriptif de l'avancée des connaissances agronomiques sur cette

espèce. Il est également le témoin d'un processus d'innovation qui a mobilisé

l'ensemble des acteurs de la filière. Les années 1980 s'ouvrent avec un nouveau défi

pour l'agriculture française et européenne : pallier le déficit en produits végétaux

riches en protéines pour l'alimentation animale. En effet, les graines de soja et ses

tourteaux monopolisent le marché mondial des protéines alors que la filière animale

est en plein essor en France et que la demande croît. L'embargo sur le soja de 1973

et la crise qu'il entraîne dans le secteur animal montrent rapidement les limites de la

politique agricole européenne. Le « plan protéines » destiné à promouvoir une filière

française de production de matières végétales riches en protéines est alors décidé dans

le milieu des années 1970 et ouvre la voie à un règlement européen en 1978. Parmi les

cultures candidates figurent la féverole, seul proteagineux traditionnellement cultivé

en France pour l'alimentation des animaux, le soja, le pois et, un peu plus tard, le

lupin. Le soja restera confiné aux conditions favorables du sud de la France. Le lupin

blanc, limité par sa sensibilité au calcaire et la féverole, limitée par sa sensibilité aux

fortes températures, restent cantonnés à l'ouest et au nord de la France. C'est le pois,

cultivé jusqu'alors en France comme fourrage pour les bovins ou comme légume vert

pour l'alimentation humaine, grâce à son fort potentiel de rendement et son cycle

court, qui sera le principal support d'une nouvelle filière de matières riches en protéi-

nes non issues de tourteaux d'oléagineux.

Dès lors, une nouvelle culture va émerger, rendue possible par la mobilisation de tous

les acteurs de la filière : Instituts techniques (FNAMS, UNIP et ITCF devenu

aujourd'hui ARVALIS -  Institut du végétal), recherche (INRA) et Écoles d'agronomie

(ESTA PG, ENSAM, ES A Angers, ISA Beauvais...), sélectionneurs publics et privés,

coopératives, Chambres d'Agriculture. Dès 1985, ces partenaires sont réunis pour réflé-

chir ensemble au sein du Groupe Agrophysiologie du pois, à l'initiative de l'UNIP.

Les résultats des dix premières années de travail seront consignés dans le premier

ouvrage en 1994 qui présente l'état des connaissances sur le développement végétatif

et reproducteur du pois proteagineux et leur utilisation pour la production. Les efforts

importants des sélectionneurs ont fait passer la plante d'une architecture fourragère
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préexistante (plante haute, très sensible à la verse, avec une production végétative

importante e t une production grainière indéterminée) à une structure courte e t rami-

fiée, afila (les folioles étant remplacées par des vrilles), permettant de résister à la

verse et de permettre une récolte mécanique aisée, des graines de taille et de qualité

plus importante. La culture reste cependant sensible aux maladies surtout dans le

Nord et l 'Ouest, où sa production végétative importante crée des conditions de milieu

favorables à l 'expression des maladies, notamment l 'anthracnose (Mycosphaerella

pinodes), et aux stress hydriques et thermiques dans les régions plus continentales ou

méridionales. On constate alors avec les premiers outils de diagnostic mis au point

par le groupe que, contrairement aux idées reçues, une culture de pois pourtant fixa-

trice peut souffrir d 'un déficit de nutrition azotée, sous l 'effet de stress hydriques pré-

coces, des sitones dont les larves détruisent les nodosités, ou de pratiques culturales

conduisant à un sol tassé. De même, son faible système racinaire, dont on sait main-

tenant que la concurrence des racines et des nodules pour les produits de la photosyn-

thèse est importante, accentue des stress hydriques en fin de cycle qui peuvent limiter

les rendements. Ces points identifiés comme pouvant pénaliser la culture ont été lar-

gement étudiés au cours des dix dernières années et constituent des contributions très

significatives de cette nouvelle édition. Malgré ces caractéristiques parfois défavora-

bles, Solara, variété phare inscrite en 1986 et idéotype moyen convenant à la majeure

partie des situations, conquiert très rapidement les champs cultivés. L a surface culti-

vée en pois culmine alors à près de 750 000 ha au début des années 1990. Dans le

même esprit, pour promouvoir la culture à l 'échelle européenne, se crée dès 1992

l'Association européenne des plantes riches en protéines qui rassemblera les acteurs

européens de la filière sous l 'instigation de l 'UNIP.

Toutefois, à partir de 1988 et de la mise en place de stabilisateurs budgétaires, les

réformes successives de la Politique agricole commune abandonnent toute volonté de

développement ciblé des proteagineux : au contraire, elles visent -  et parviennent -  à

la stabilisation des surfaces au niveau atteint à la fin des années 1980 dans l 'UE. Les

surfaces de pois se concentrent alors dans les régions où le climat et la réglementation

le rendent le plus compétitif. Le retour fréquent du pois dans les mêmes parcelles de

ces régions au cours des années 1990 entraîne le développement de maladies racinai-

res, en particulier Aphanomyces dont les dégâts sur pois sont redoutables. Beaucoup

de producteurs de pois expérimentés de ces régions doivent alors abandonner cette

culture pendant plusieurs années, le temps d'assainir la situation, ce qui entraîne un

recul marqué des surfaces.

Pour faire face à ces problèmes, les acteurs de la filière française se sont mobilisés

depuis la fin des années 1990 autour de deux objectifs finalisés majeurs :

-  augmenter les surfaces de proteagineux en diversifiant les cultures avec un fort

investissement sur le pois d'hiver et la féverole ;

-  développer les projets intégrés, combinant agronomie, génétique, pathologie, zoo-

technie et économie, afin d'une part de développer des idéotypes de pois productifs,

de qualité, mais aussi plus résistants aux maladies en particulier racinaires, et d'autre

part d'évaluer l'impact environnemental de ces innovations.

Les efforts consentis pour l'émergence de cette filière nouvelle en Europe ne seront

pas vains si l'on considère les nouvelles contraintes qui vont certainement peser sur
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l'agriculture de demain e t les atouts d 'une culture comme le pois. Celui-ci reste une

bonne réponse aux problèmes environnementaux et à la nécessaire diversification des

cultures pour un meilleur contrôle des agents pathogènes, ravageurs et mauvaises

herbes sans recours excessif aux produits phytosanitaires. L a mise en place de la fixa-

tion symbiotique de l 'azote atmosphérique dès le début du cycle, rend la culture indé-

pendante des engrais azotés, forts Consommateurs en énergie fossile et émetteurs de

gaz à effet de serre. Ces atouts environnementaux ne peuvent s 'exprimer qu ' en assu-

rant une gestion optimale de la fertilisation azotée et de la protection phytosanitaire

dans toute la rotation et en introduisant éventuellement une culture intermédiaire

avant ou après le pois dont le cycle de culture est très court.

La somme des travaux contenus dans cet ouvrage en font le droit fil de son prédéces-

seur de 1994 et montrent le dynamisme des différents partenaires de la recherche et

du développement agricole. Les nouveaux enjeux assignés à l 'agriculture poussent à

là mobilisation de tous ses acteurs. Les travaux présentés ici e t ce qu'i ls représentent

en sont un témoignage exemplaire.
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