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Résumé - Cer arricle se propose d analyser, au regard des processus de domesrica-
rion de la rruife, les relarions qui se sonr rrssées au cours des cenr dernières années
enrre les rechniques de producrion er les organisarions sociales qur en assurenr au-
jourd hui la procecrion. La médiococé er I'insrabiliré des rendemen!s obrenus n onr

Trois périodes onr éré privilégiées dans Ianalyse : celle des années I920 aux annérs
70 qui témoigne de la lente dilurion des savoirs emprriques, induire par la dispari_
tion des exploitarions de polyculcure-élevage; celle des années 70-90 caractérjsée
pat les centarives de redéfinirion des conduires de culrure à parrir des nouveaux
planrs mycorhizés;celle enfin des années 90 qui oppose implicicement les parrisans
du marntien d'un cerrain sraru quo à ceux qui y vorenr au conrraire un obsracle ma_
jeur à la survie de la rrulficulrure.

les auceurs riennenr à remercier tour parriculièrement les rrufficulreurs lorors
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tion des Cabier pour leurs observations desrrnées à améliorer la lisibiliré du rexre.
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f,N un peu plus d'un siècle, la production narionale de truffes{//
.l-rvendues sur les marchés a quæimenc été divisée par cenr. Esrimée à

1200 ronnes dans les années 1880 (Chatin, 1892), elle n'atteindrait pas

en effet vingt tonnes dans les années 1990 (Courvoisier, 1992). Certes en

matière truFnère, rous les chiffres publiés sont sujets à caution Le nombre

des rrufficulreurs en exercice, le nombre d'hecrares plantés et en produc-

rion, Jes volumes collectés, le niveau des prix comme le nombre de man-

sactions sonr souvent mal cernés. Une partie croissante des crufficulteurs

ne sont pas déclarés en ranr que tels d'autant plus qu'une partie de la pro-
duction provient de truffières narurelles. Limposition des supertcies en

vergers ne fait qu'aggraver le phénomène et empêche un recensemenr sys-

rématique des superficies plantées. On estime, par exemple, qu'une panre

non négligeable de Ia production est négociée directement sans Paiser Par
les marchés. Craintes de la concurrence, du vol, de la flscalité, de la divut-
garion des techniques ou des pratiques personnelles, Ie monde de la truffi-
culture est largement régi par des rraditions du secret. Ce secret contribue
à l'édification de vérirables barrières à I'entrée fondées en partie sur la

non-divulgarion des technigues ou des conditions de transaction.

Même s'il laut donc considérer ces chiffres avec prudence, la diminu-
tion des récoltes sur un siècle n'en est pas moins extrêmement nette et
brutale; la régression du nombre de déparremenrs producteurs de )) à

30 rémoigne en effet d'une baisse massive d_es superficies cultivées ou en-

trerenues er du nombre dcs trufflculteurs{1/. Néanmoins, la seule dimi-

st I espècc de nltr la ptus re'
I est farr raciremcnr menLion
r type: dc rruffes pcuvent être
é, rruffe blaochc d kalie, rruf-
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nution du nombre des producteuts et des superficies plantées ne suffit
pas à expliquer les chutes de la production truffière. Celles-ci seraienr
également dues, comme le confirment des enquêtes récentes (Byé, Cha-
zoule et Sourzat, 1997) et des praticiens teconnus de la rrufficulture (Pe-
beyre, 1985), à une maîtrise encore rrès imparfaite de la domesticarion
de cette variété de champrgnon (Barrau, I99D(t). Lhisroire de cette do-
mestication est, il est vrai, récente. Elle remonte seulement à un oeu
plus de 150 ans, date des premières truffières plantées. Le suivisur la pé-
riode des volumes produits arresre d'ailleurs de sa parricularité. En effet,
ceux-ci, au lieu d'augmenter au fil de la rationalisation des connaissances
produites et accumulées sur le champignon, n'onr fair que diminuer puis
chuter au cours de ce siècle.

Les raisons de cette chute brutale de la producrion sont généralemenr
atcribuées à trois causes principales. Toures trois, du resre, liées de près
ou de loin à I'exode rural et aux transformations des sociétés paysannes,
à savoir: I'enfrichemenr des écosystèmes truffiers, la modificarion des

techniques en vigueur dans la polyculture-élevage et la dilurion des sa-
voirs traditionnels (Rebières, 1967).

Mais ces explications qui pourraient fonder la stérilisation progres-
sive des anciennes truffières semblent encore insuffisanres pour expliquer
la médiocrité des résultats obtenus sur les olus récentes d'entre elles. Ces
dernières ont été implantées, dans des rnili.u* resrés ouverrs 

(4) er onr
bénéficié pour une bonne parrie d'enrre elles des soins artenrifs des pro-
ductcurs et des techniciens spécialisés. Elles ont dès les années 70, mais
surtout dans les années 80, fait I'objet d'une sélecrion sysrémarique des
plants truffiers porteurs de mycorhizes de qualité(J) er vecteuru i. nou-
veaux codes de culture.

Techniques traditionnelles er techniques modernes se sont opposées
sur l'importance qu'elles accordaient respecrivement à l'arbre truffier.
Pour les premières, fondées sur l'observacion er la transposirion empirique
dans la truffière culrivée des formes de fonctionnemenr des truffières naru-
relles, l'écologie du champignon est implicitement privilégiée. Pour les
secondes, la culture de l'arbre apparaît comme le vérirable pivot du déve-
Ioppement du tubercule. Cette culture emprunte tout naturellemenr à ses

débuts ses principes à I'arboriculrure fruirière.

Cette opposition enrre une production traditionnelle directement
issue d'une activiré de cueillette er une trufûculture moderne est encore
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PRODUCTION PROTECTION ET PROfESSIONS TRUTF/ÈRES

aujourd'hui très présente, ce qui n'empêche Pas d'en voir les principes

coexister au sein de la même truffière (Byé et al ' 1997) Les codes de

culrure actuels y demeurent donc rrès hétérogènes et teintés de nom-

breuses particularités, s'appuyant sur des savoirs traditionnels u intimes '
d'un côÉ, et sur des sattt.rirs scientifiques encore mal codrfiés de I'autre

la culture se réduit en définirive à I'implantation d'arbres sélectionnés

aurour desquels on s'efforce de reconstruire peu à peu un environnement

favorable à I'apparition du champignon: irrigation, paillage' taille, tra-

vail du sol ici, ieconstitution ou protection des couverts naturels là, tra-

vail et taille minimale d'un côté, respect des ryrhmes végératifs et des

saisons de I'autre.

à imposer I'idencité d'un produit.

Lobjecrif de cet article est d'identifier les principales étapes et com-

posantes de cette construction particuli entre tech-

niques, recomposition d'espace professr oduit. Lar-
ricle s'attache dans une première prarrques

paysannes) à montrer le rôle essenriel de la perte ,progressive, tout au

iong du uingrième siècle, des pratiques paysannes fondées sur I'observa-

rion des truffières naturelles el comment certe perte trouve son origine

dans la disparition de la polyculture-élevage qui en constituait le creu-

ser. Puis dàns une deuxième partie, l'analyse est consactée à la recons-

d'un espace professionnel, encore

paysannes (Espace professionnel ec

rr des années 70, le passage d'une
à une construction nationale té-
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moigne d'une adhésion progressive à un code de cufture nouveau issu
notamment de la progression des connaissances scienrifiques relayées no-
tamment par I'affirmation d'un nouveau professionnalisme. On s'inrer-

LA DILUTION DES PRATIQUES PAYSANNES

est que le caralyseur. Les rechniques rradirionnelles merrenr beaucoup
moins I'accent sur I'arbre que sur l'entrerien du sol er de I'environne-
ment du champignon. Elles sont forrement marquées par des prariques
issues d'observations faites sur les truffières naturelles. Les techniques
qualifiées de u modernes, (Grenre, 1974) insistenr davanrage par conrre
sur la culture et la sélecrion des arbres truffiers. Elles bénéficient, dans
les années 70, des prog mycorhization fores-
rièrer"". La subsritution e au sol une responsa-
bilité particulière dans la celle qui attribue à la
sélection des arbres un rôle premier s'effecrue progressivemenr. Elle s'ac-
célère cependant avec la disparirion des exploitarions de polycuhure-éle-

_ 1;')r Mise en ceuvre en parriculier par l'équipe iralienne des professeurs Fassi cr
Torioi.
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vage; véritable creuset des pratiques trufficoles jusque dans les années

1910.

Une dégradation des savoirs empiriques

premières plantacions truffières, avec d'un côré les savoirs ct les pratrques

u'ricoles, ei de I'aurre la condutte de l'élevage ovin (Byé' 1998)

Nées au début du XIX" siècle mais systématisées sultout à partir des

années 1860, les premières techniques trufflcoles doivent beaucoup aux

pratiques de culiure mises en ceuvle dans la perite agriculture des

Laussis calcaires du Sud de la France. Le simple repérage, puis I'entre-

rien d'arbres déjà en production, est intégré au calendrier des cultures

présentes sur I'exploitation. Les plantarions se font dans ou à proximrré

àes rruffières naturelles. Le travail des rruffières est surtout calqué sur

oerits trouDeaux, l'émondage des arbres destiné en fin d'été à nourrir les

té,., .onriibr.n, de leur côré à la ferrilisation et à la taille des rruffiers

Ces pratiques ne prétendenr pas expliquer les résultats. obtenus, ce qui

n'.-pe.li pas leur reproduciion d'année en année et leur systématisa-

uon.

On ne revrendra pas ici en détail sur la succession et la Porté-e de

leurs aDDorrs. On rapptllcra seulement que les recommandations faires

.n fuuËu, de la cukure directe(1// par des scientifiques comme Bressy,

Kieffer ou Marruchot(12l ne contredisent pas mais au contraite accom-
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pagnent les principes de culture directe des plants mis au point par les
premiers praticiens que sont Tâlon et Rousseau(1'l.

En cinquante ans cependant, de 1920 à 1970, l'érosion des systèmes
de polyculture-élevage et la spécialisation des exploitations agricoles
conduisent à une modification en profondeur des formes de conduite de
la rrufficulture. Peu perceptible dans un premier temps puisque la pro-
duction bénéficie encore, pendant quelques années, des investissements
et des savoirs accumulés avant la Première Guerre mondiale, le mouve-
ment de dilution des pratiques paysannes s'accentue avec la mécanisation
et l'exode rural. Les savoirs transmis s'appauvrissent. Les pratiques em-
piriques privées .de leur supporr social d'origine tendent à devenir de
simoles routines(/a/.

Le manque de main-d'æuvre favorise, dès les années 1950, le trans-
fert dans la trufficulture des principes de I'arboriculture fruitière. Les sa-

ation de la forêt la poly-
lors peu à peu a deiivees
leur place dans rqué par
techniques agri des cul-

tures. Les parcelles complantées ou les lignes de truffiers dispersées sur
I'exploitarion disparaissent alors, er avec elles les conduites héritées des
pratiques viticoles ou ovines. Les d'émondage ne
sont plus pratiqués. Lhumidité et e manque d'en-
soleillement là, modifient la flore à la prtduction
truffière. La production disparaît d co-à. le péri-
gord. Ce lent déclin des techniques paysannes ne seta pas cependant im-
médiatement perçu, noramment parce que les truffières les plus an-
ciennes continuent un temps d'exister, et pour une partie d'entre elles,
de produire.
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Un déclin occulté
par un fonctionnement malthusien des marchés

La non-récolte des rruffes durant les quatre années de guerre, parce

qu'elle est vraisemblablement responsable de l'ensemencemenr naturel

des sols truffiers, conduit à une reprise de la production durant I'immé-

qui va du nord de la Dordogne au nord de la Drôme pour s'avancer au

,ud, lutqu'uu sud du Lot, de I'Aveyron ou du Vaucluse - ce nombre se

maintient encore au sud de ce même croissant. Les transactions officielles

s'y concentrent de plus en plus.

Des années de rrès bonnes récoltes succèdent à des années médiocres

livraisons irrégulières. La consommation de truffe disparaît peu à peu des

tables paysannes pour ne subsister que dans la cuisine bourgeoise'

Le Produlrs
n'entra régions,

sous-ré s et loca-

lisés. L 'acheteur

la qualité du p
ment. Des form
pratiques de Ia
lot sélectionné e

référence à des prix uniques.

marchés.
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La baisse des volumes favorise ainsi l'éparpillemenr er la spéciûciré
t I i) -tldes echanges'" '. Elle va de pair avec la consrruction d'un véritable curre

du secrer qui, suf le plan des rechnique r
une volonté d'occulter les résulrars, s

croyances er autres archaïsmes, d'encou t
que d'affirmer le réel.

professionnelle Mais ce consensus implicire autour d'une volonré entre-
pfeneuriale er modernisre n'écartera pas pour autant l'économie er les
comporremenrs issus des prariques de la cueilletre er des réafirés de la pé-
nufle.

ESPACE PROFESSIONNEL ET RECONSTRUCTION
DES TECHNIQUES

Au seuil des années 70, la trufficulrure demeure encore une activrre
essenriellemenr agricole er rurale Cependant la dilution au fil des ans
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des savoirs empiriques, la disparicion des rrufûères et des producteurs

vonr amener sur Ie devant de Ia scène d'autres acteurs (des techniciens,

des scientifiques, de nouveaux producteurs non agriculteurs, des organi-

sations professionnelles), et avec eux d'auttes formes d'organisarion Plu-
sieurs facreurs concomitants dans la décennie 60-70 annoncent le renou-

veltement des techniques trufficoles. Les premiers rravaux scientifiques

voient le jour à l'INRA de Clermont-Ferrand au débuc des années 70. Ils

aboutissent en 197) au lancemenr sur le marché des premiers plants my-
corhizés. Dès sa commercialisarton, et malgré quelques difficultés, ce

nouveau planr connaît un succès rapide. Soutenu d'un côté par les insti-
tutions nouvellement créées de représentation et de défense de la culture
qui prennent peu à peu fait et cause pour la diffusion d'une trufûculture
Jite nscientifique" et d'un autre par des aides à la plantation, sa diffu-
sion se généralise à I'ensemble du territoire dès les années 75-80 Attirés
par I'aura de progrès que véhiculent les plants mycorhizés, de nouveaux

planteurs, souvent d'oriSine agricole, s'installent. Les organisations tech-

niques destinées à aider aux développemenrs de ces vergers voient le jour

dans les années 80: elles trouvent leur légitrmité dans le besoin d'expé-

rimentation qu'accompagne le lancement de toure nouvelle espèce ou va-

riété.

Lémergence d'un rel disposirif et la place faite aux nouvelles connais-

sances scientrfiques n'effacent pas pour autant un siècle de pratiques et

de comportements. La rrufficulrure reste partagée entre partisans des sa-

voirs empiriques et partisans des savoirs "scientifiques, Les nouveaux

vergets truffiers et les techniques qui leur sont appliquées varient ainsi

selon que I'on se rrouve dans des régions où les traditions rruffières se

sont mainrenues comme la Drôme ou le sud du département du Lot, ou

adoptent des codes de culture plus direcrement issus des nouvelles

connaissances scientifiques. Parrour cependant, er même si les ryrhmes

sont différenrs, la relance truffière va de patr avec une transformation
profonde de I'organisation professionnelle. Celle-ci perd peu à peu. ses at-

iaches paysannes et turales pour voir se renforcer Ie rôle joué par les ins-

titurions scienrifiques et techniques

Lémergence d'une organisation professionnelle

Avec l'avènement du planr mycorhizé, les institutions de représenta-

uon et de défense de la iufture nouvellement créées affichent délibéré-

menr leur volonré de mettte en place nune trufficulture moderne" Le

conrexte général les y pousse Duranr la décennie 50-60, et malgré Le

t1l
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culte du secret qui entoure la production, la baisse inquiétante des vo-
lumes récoltés et le faible renouvellement des superficies plantées 

(17) in-
citent en effet les producteurs à s'organiser en syndicats et en CETA(18/.
La Chambre de commerce et d'indusrrie de la Dordogne insraure dans
les années 60 un Comité de propagande de Ia truffe du Pérrgord, chargé
de mertre en ceuvre o tous les mqens sarceptib/es de remédier à la diminution
clutante des quantitû récoltées en Dordogne, (Olivier, Savignac et Sourzar,
1996). Peu à peu, les départemenrs se dotent d'un syndicat. Pour les
uns, il s'agit de pfotéger et d'organiser la commercialisarion de la pro-
duction, pour les autres, la priorité est la relance des plantations. En
l)61 , et pour la première fois de son histoire, la rrufficulture voit la
naissance d'une organisation professionnelle de représentation à un ni-
veau national: la Fédération narionale des producreurs de rruffes. Au
moment de sa fondarion par Sylvain Floirar, Ëll. ,.group. les organismes
de six départements (Ardèche, Corrèze, Drôme, Dordogne, Lot, Vau-
cluse). Acteur-clé de la dynamique historique de la production, elle
mène au fil des années-er selon la personnaliré de ses présidents succes-
sifs plusieurs combats 

(19). 
Combats où prédomine une volonré consranre

de défendre le statut des producteurs er de promouvoir l'image d'un pro-
duir noble, rare et mystérieux.

En I9ll,le Congrès de Souillac, largement sourenu par I'action du
Président Sylvain Floirat, imprime une autre dynamique. Les producreurs
doivent planter et rationaliser leurs pratiques. LEtat les y aidera en sub-
venrionnant les plantations et en renforçant les programmes de recherche
sur le champignon. Originaire de la Dordogne er issu d'une famille pay-
sanne, Sylvain Floirar esr pendanr près de l0 ans la figure de proue de la
Fédération qu'il a lui-même créée. Ses arraches dans les m.ilieux indus-
triels (Europe l, Matra, procédés SECAM) et politiques lui permertenr
d'obtenir dès les premières années de son mandar les aides publiques né-
cessaires à la relance de la planration(20). Sylvain Floirar incàrne alnsi oar

(t7) 
Face à l'incerrirude des résultars, les jeunes agriculteurs onr souvent hésiré

à reprendre les planrations de leur père.
('8) 

Les CETA ou Cenrres d'érudes rechniques agricoles onr conrribué à la dif-
fusion et à.1'expérimenration des techniques agricoles en France dans les années 60.

(tL)) L^ défense de la rrulfe er essen ire d
mise au point d'trn starut fiscal perme r2rxe
des rerrains planrés en arbres truffiers, n pa
de subventions, la créarion d'ur, groupe ,r'ri.
nationale er au Sénat, la mise e:r place de prorccoles de recherchc er d'expérimcn-
tation avec I'INRA, le crlFt, l'ONIFLHOR, la nominarion d'un coordinâreur na-
tional pour la rccherche, la créarion d'une normalisacion autour de la commercia-
lisarion n en s()nr que quelques exemples.

propos que les responsables narionaux des
is près de vingc-cinq ans des personnalirés

;ti? ff j:ï"[:ï.:i;j:]ï:.' ill::
rés er défendus devanr les insrances de Ia

représentation nationale er la haute adminiscrarion de l'Erar puis des régions.
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s flrce$ rtlry personnelle Ia force du progrès véhiculé par les technologies

nouvelles. Limage de modernité qui s'attache à cette nouvelle rrufficultu-
re fait naîtte de nombreux espoirs. Ils ne drsparaîtront plus Les résolu-

tions du Congrès incttent les producteurs à reconsrttuer le verger truffier
mis à mal par presque cinquante ans d'abandon.

Les poliriques de soutien à la plantation participent beaucoup de ce re-

nouvellemenr avec la mise en place de nombreux plans de relance (avec le

FORMAT2// dans un premier temps, et LONIFLHOR ensuite). Soure-

nues précocement par la profession agricole, les opérations de préparatron

et de plantarion, dans le Sud-Ouest et en pafticulier dans le Lot, bénéfi-

cient, à I'origine, de I'appui des Centres rechniques qui onr panicipé
quelques années auparavant à la diffusion de nouvelles cultures comme le

rabac ou la noix. Plus de Ia moitié des nouvelles Dlantations truffières est

réalisée dans le département avam 1915t22) Byéit a\.,1997). Les bénéfi-
ciaires sont encore majoritairement des.agriculteurs. Les premiers planrs

seronr souvenr .des planrs planreurs.'1'r, technique de multiplication
forremenr marquée par la cradirion paysanne. Les incitations à planter se-

ront d'âurant plus suivies que la plupart des premiers bénéficiaires gar-
denc en mémoire le souvenir des " récoltes miracles, qui ont ialonné leur
,nfance(2|). Plus rardives dans le Sud-Est, les opératiàns de replanratron

(2ll C.éé do.ts les années 60, le FORMA avair pour mjssion d âssLlrer uûe orga'
nisacion sarisfaisanre des marchés des principaux produrts agricoles Son acriot érdir
lrée à la Polirique agricole commune, mais insrrumenc de planification dans un
conrexte de polirique libérale, il verra ses artributions confiées par ld mâjorité dc
l98l âux Ofl'ices par produit, donr I ONIFLHOR dans le cas de Ia rruffc (Lachaud,

1987 )
(221 Sur te seul départemenr du Lot, plus d€ 1080 subvcntions vonr êrre distri-

buées enrre I970-1986.681 attribucaires vont en bénéficier. Ces subvcnrions vonr
avoir comme objet à la fois la pcépararion des planrations, Iachac des plants rruffrers
(qu il s agissc de planrs fabriqués par les producreurs eux-mêmes, ou de planrs fabrr
qués par les pépiniérisres avec un procédé permettant Iinoculation des racines par le

mycélium rruffier, ou encore mycorhyzés), la .énovarion d anciennes rruffières, ec

enfin, dans les dcrnières années, I irrigarion des rruffières Cependant le nombre de

dossrers rraités - comme le nombre de bénéficiaircs - n'a cessé de diminucr sur cecre

même période de quinzc ans Eotre 1970 er 1972 Par cxemple les superficies défri-
chées cr planrées atceignent près dc 600 heccares, soit plus <;u'il n'en sera mis cn
rruvre durant les treizes années suivantes, Pour I cnsemble des subvenrions, plus de

60 % des dossrers vont être rrairés pendanc la période 70_75 cr le quart d entres cllcs
Iesr duranr les deux premièrcs années du programme Alors que le nombre d hec_

tarcs planrés annuellcment duranr les deLrx prcmières années esc dc 145 en moyenne,
il passe dans lcs années 80 à l0 hecrares annuel cn moyenne ec chure à 10 hecrâres

pcndanr Les dernieres années du programme (Byé u al.,1991)
fli) Il saglr des planrs fabriqués par le rrufficulteur lui-mêmc. Les procédés dc

fabncation pcuvent varrer d une famille à Iaurre mais, d une manière générale, le
rrufficulreur sélecrionne sur dc .bons rruffiers " des glands quil replante ensurte

dans un " brûlé " producreurs jusgu à ce que pousse un nouveau plant
(2!/ 

Les enrrericns cffecrués dans le cadrc de I enquête réalisée dans le Lor en mai
l!)7 fonc écat par exemp
,app,/i q*and i,rat nônu. tl)
aniwit pat, ellet let laitau q e

non père. il :e lasait dz t"' ,"
altre. On Partatt ap narcb!,
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touchent plus les nouveaux planteurs. Moins agriculceurs ou ruraux que
les rrufficulreurs lorois er inrervenanr quelques années plus tard, ils bénd-
ficieront et adopreront plus aisémenr les nouveaux plants rnycorhizés.

De même que Ie présrdent Floirar a toujours réussi à créer er à

conserver des liens forrs enrre la Fédération er les milieux poliriques, il a

égalemenr su jouer un rôle important dans l'insrauration de liens étroits
avec les scientifiques. De nombreuses collaborarions onr éré ainsi mrses
en pJace. Elles ne cesseroot plus après sa présidence. Solliciré, I'INRA
fournic alors un gros efforr en faveur de la rrufficulrure. Les premiers tra-
vaux des chercheurs portent essentiellement sur la sélecrion des arbres
truffiers dits mycorhizés grâce à la mise au point de la rechnique de my-
corhization des racines avec Le mycélrum du champignon. Un nouvel
objer rechnique est né: l'arbre mycorhizé (Chevaliel l99l)

Planter ou replanrer des arbres mycorhizés apparaîr alors comme
l'unique solution aux chures de producrion. Rapidement, I'atcention des

scienr;fiques er des représentanrs proFessionnels se focalise sur le matériel
végétal et sa diffusion au plus grand nombre. Il s'agit de passer de la réa-

Irsation en laboratoire à la production de masse et à la venre Les pre-
mières planrations sont cependanr des échecs. Une parrie des arbres mal
mycorhizés et vicrimes de la sécheresse manquent de vigueur, ne pous-
sent pas er meurenr. Pourrant, la diffusron du plant se poursuir divisanr
la population des trufficulteurs. D'un côré, ceux qui sont déçus par ces

premières tentatives rerournent à leurs pratiques traditionnelles er à la
fabrication de leur propre plant, ou abandonnent la culture. De I'aurre,
les nouveaux planteurs qui attendenr la seconde générarion de planrs lar-
gement soutenue par la Fédération. Deuxième président de la Fédératron
à partir de 1974 et haut fonctionnaire au ministère de l'lntérieur,
Charles Parra déclare en 1980: "Il ynble cependant qu les promeres d'une
prldurhln ry'nouée nou uiennent de la naîtriy - encore relatite noas Ie contédou,
ua{ a/./ L7nt\/t/ tott de nême enc\rtdga t - d'w plant rienttfiquenent phs
dpplaprié à la Éassite que nou appelans de tout not soubaits: je uax parler da
plant ny\rbiz4 {...}, il en riîalte que du progrà: nan négliguztles 0 t été aL-

nnpl poar aaintre la tlélilité el de nouuaar r t:cèr lnennent chaque annû
t1nlolter nu elperdncei >.

La cristallisation des savoirs autour des nouveaux Dlants
truffiefs

On peut parler dès lors d'une véritable " crisrallisarion > des savoirs
autour des nouvelles variétés de olants truffiers. Les efforts des rechni-
ciens er des responsables professiônnels vont se concentrer sur l'élabora-
rion, la légitimation et la diffusion d'un nouveau code de culture qur se

manifeste sur le plan de I'organisarion rechnique mais aussi sur le plan
de I'orsanisation sociale.
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Sur le plan technique. I'adoprion des plants mycorhizÉs favorise

I'inroduction de nouvelles pratiq;es en matière de raille, désherbage,

prorection des arbres, irrigation, au détriment parfois des soins accordés

àux sols er à I'environnement truffler' La diffusion ' des règles ' de cette

nouvelle trufficulrure va s'accompagner de l'émergence d'une nouvelle

catégorie d'acreurs: les rechniciens trufficoles D'abord rechniciens en

chaÀbre d aqriculcure puis au sein de cenrres d'expérrmenratron à partrr

des années 8i(2J), ceui-ci vont en effet jouer un rôle importanr dans la

niques accompagne cependant le lancement du planr mycorhizé. De

nombreux râtonnements caractérisent les premières plantations D'abord
recommandés Ie travail du sol er I'enrretten systématique des rruffières

sonr ensuite abandonnés au profit de simples griffages et du retour à

I'enherbemenr. Lirrigation promue est ensuite dénoncée. Les expérimen-

ratiorc in ilu ne seront entreprises que tardivemenr et les résultars ne se-

font pas touiours accessibles à rous les producteurs Ceux-ci poursuivront

de leur côré leurs observations mais sans touiours mertre en commun -
secrer oblige - les résulrats acquis.

Sur le plan social, I'introduction du nouveau matériel végéral

conrribue à ouvrir la profession truftère à d'autres intervenants Activiré

de substicution, au départ intégrée à l'économie de la petite exploitatton

et basée sur le secrer des techniques er des résulrats, la trufficulture

lltÀ..n,.., s insrallenc dans les régioos productrices, que ce soit au sein

mêmc des lycées professionnels sous la rutelle des conseils régionaux' ou que ce

soit s.rus ceilc du CTIFL
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veaux, ils participent au processus d'accumulation des connaissances
aurour de la conduite des nouveaux vergers. Les producreurs tradition-
nels n'adhèrent pas toujours à ce mouvement, persuadés que les techni-
ciens n'ont rien à leur apprendre et que la rrufficulture ne s'ensergne pas
dans les livres.

Des recompositions en cours

Malgré les efforts de rationalisaton de la culcure soutenus en parri-
culier par les techniciens, les pépiniéristes ou les scientifiques, les résul-
tats obrenus à la fin des années 80 demeurent toujours instables er aléa-
toire:. Linsuftsance des résultars va réduire la population des planteurs
à ceux qui peuvent simulranémenr assurer les frais liés aux nouveaux in-

conseruenr ça et Ià une parcelle rruffière, et d'un aurre côré auprès de re-
présenrants de professions libérales ou intermédiaires encore en activrté
qui voient dans la trufficuhure un moyen d'assouvir leur curiosité, voire
pour certains d'entre eux de s'assurer à l'avenir un revenu Les efforts
fairs par les acteurs de certe nouvelle trufficulrure pour redéfinrr les
condirions d'exercice ne sonr pas roujours bren perçui. La trufficulture
est marquée par une rension forre entre ceux qui, d'un côté, veulent voir

e professionnalisation (les nouveaux trufficukeurs,
insrirutions liées à la mise en place des oouveaux
ceux qui, de I'autre, s'atrachenr à une logique de
les plus rradirionnels).
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En amont, ec à la faveur de la même évolurion, le poids des scienti-

fiques et technrciens, porteurs de la diffusion du plant mycorhizé, s'ac-

centue donc. Même si les débars sur I'efflcacité du plant mycorhizé

demeurent 
(27), 

Ies recherches se renforcent davantage, un temps durant,

sur la flabilité des plants mis en marché que sur le cycle de la truffe elle-

même. Ces approches agronomiques développées notammeot Par

l'INRA de Clermont-Ferrand et Bordeaux I'emportent alors sur les ap-

procédures d'homologarion des planrs mycorhizés renforcent précoce-

ment I'organisarion et les rè8les de culture sans pour autant vrarmenl

élucrder làs fondemenrs du cycle de la truffe. Plus généralement, I'accent

mis sur la phase végétative (relatron mycélium/radicelle du végétal hôte)

tend à faire passer au second plan I'importance des connaissances cytolo-

giques et physiologiques permertanr à plus long terme d'améliorer et de

réguler la productton du charnpignon.

de la production



PROTECTION ET CONTOURNEMENT DES MARCHÉS

Les années !0 sont marquées par une progression incontescable des
mérhodes de culrure. Ces progrès viennenr heureusement complérer les
efforrs faits jusqu'à présent dans la cerriûcation des plants et le renou-
vellemenr des truffières. Surmonrées les sécheresses qui avaient décimé
les premières replanrations, précisées peu à peu les façons cuhurales ou
les méthodes de contrôle de I'humidité, les vergers des années g0 de-
vraienr aujourd hui enrrer en producrion. Les Àanuels contemporains
(Olivier er al., 1996) insisrenr sur la mise au point de modèles our doi-
venr beaucoup aux savoir-faire de nouveaux rrufficulreurs Chez ies pro-
ducteurs, le niveau des récolres atteindrait des volumes jamais obtirrus
depuis longremps. Les rransactions enregistrées sur certarns marchés lo-
caux - ceux du Sud-Isr en parriculier qui semblent s imposer par rap-
port à ceux du Sud-Ouest - confirmenr un regain de la produciion ces
deux dernrères années. Des tumeurs convergences qui précendenr r';ue
cerrains onr percé les secrets de la producrion ou que d'aulres ne I'ont la-
mais perdu, il demeure que de nouveaux départemenrs producteurs ou
de nouveaux marchés apparaissent.

Mais peut-êrre parce que les planrations les plus récentes ne sont pas
encore routes rentrées en producrion, peut-êrre parce que le nombre de
planteurs n'a cessé de diminuer, peur-êrre plus encore parce que les ré-
colres. miracles ne concernenr qu'une inûme minoriré de rrufhculteurs,
les volumes mis en marché sonr encore loin de sarisfaire les besoins esrr-
més, et ce d'aurant plus que la répurarion de la truffe n'a cessé de croître
ces dernières années.

. Le renforcement des réglementations destinées à protéger et à valoriser
le produit apparaîr comme une mesure indrspensabli en ittendanr I'amé-
liorarion des ;rrformances techniquesl2S). Màis cette rendance au protec-
rionisme va paradoxalemenr ouvrir la porte à des produits conaurr.ntr.

Les rigidités rechniques
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commencer à produire après 18 ans. Les planteurs se résolvenc toujours
difficilement à couper ou à arracher leurs arbres. La proporrion des arbres

stériles est donc toujours très importante. Elle atteint fréquemment plus

de 95% des arbres d'un verger. Sur les arbres productifs eux-mêmes, les

volumes collectés varient toujours d'une année sur I'autre de 1 à 10.

Lapparition croissante sur les truffières de champignons concurrenrs tle

la taber melano$orum mais de qualité médiocre se généralise sans que l'on

arrive vraiment à préciser I'origine du phénomène. Les méthodes de cul-
ture varient à I'infini malgré un effort incontestable des techniciens pour

Ies harmoniser.

La oroduction annuelle movenne enrre 1990 et 1995 est encore infé-
rieure à 25 ronnes par an en France, alors qu'une étude réalisée dans le

courant des années 70 (Raufasre, 1988) estimair dé,à que les besoins des

transformateurs et des utrlisateurs se situaient autour de 250 tonnes en-

viron par unQ9). Le décalage offre-demande participe largemenr à la

flambée des prix qui s'installe sur un marché français fortement déstabi-

lisé par la fluctuation des volumes mis en marché et les scratégres défen-

sives Cercains producreurs tentent de renforcet Ia réglementation sur les

produits et sur les transactions. D'auttes favorisent au contraire les

ionaurranaa, entre les régions productr,ces (Jo), les modèles techniques
er les innovareurs. Les normes d'authenticité et le renforcement de la
lutte contre la frauderil), les labels, la vente à I'unité de rruffes brossées

apparaissenr chez certains producceurs comme autant d'initiatives sus-

ceptibles d'améliorer I'image de marque du produit et les prix. Mais, ces

mesures ne peuvent éviter à l'évidence l'apparition de produits concur-
renrs. Le conrexte général globalemenr déficitaire constitue une incita-
tion à I'apparition de produits tmporrés ou issus de la recherche indus-
rrielle : arômes, produits dérivés.

Une profession dépassée par I'image de son produit

En effer, candis que la production stagne, I'image du produir ne cesse

en eflet oaradoxalement de se valoriser : création de confréries rci, célébra-

tions mùltiples de la rruffe là, sice Internet et université, films, ouvrages

--" tr*i-u,ion quelque peu rhéorique, cependanr, dans la mcsure où il nesr
pas fair mentron du niveau des prix.

(Jor Longcemps dominéc, la production des déparccmenrs du Sud-Esr repre-

scnterarr en 1996 près de 90Vo de la' production uarionale
|Jl/ Les ptoj.rs dc réglementations onr commencé ù voir lc jour à lâ Féderâ_

tion dès les années 90. I-a oo.me ( truffes fraîches,, aujourd hur en vigueur' a écé

adopcéc en 1996. Ccrre norme a une vocation europécnne er elle régLemenrc la

commercialisarion de neuf espèces dc cruffes fraîches. Pour les productcurs' I inté_

rêc de cerre norme réside dans la lcaée " dlt '.)ktent 
qu art lu ?ct( | ktiainÆ tran-

Maium et dzns "la t'aloriatian d! ce aine! eûècet' sans riqu dt confunn' nut lezt

réùable èPpe dtnn " (Savignac, t996)
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gasrronomiques, romans dépassenr largement en nombre et en audience
les quelques manuels et publications scienrifiques desrinés à améliorer les

technrques de production. Dans le grand public, la truffe esc largement ré-
férencée, mais elle esr de plus en plus une image et non un produir. Il esr
alors d'aurant plus aisé de la remplacer par des substiturs ou des ersatz
qu'un nombre de plus en plus resrreinr de consommateurs peut
aujourd hur la consommer er I'apprécier. Lc niveau élevi des cours làisse
de son côté une marge importanre pour développer ces srrarégies de
contournemenr ou de substrtution. Une partie de la orofession va en béné-
ficier, Unc aurre risqur par conrre d en subir le contrecoup sans pouvoir
comme dans les annês précédenres ( verrouiller ) I'accès à la profession en
mettant en avanr I'incertitude et le secret des techniques.

Ainsi, la construcrion médiatique d'une image desrinée à renforcer
I'image du produit et à en jusrifier les cours élevés peur-elle se rerourner
en partie contre ceux des acteurs qui ont contribué à la mettre en place
Les acrivités commerciales privées d'approvisionnemenr vont êrre les pre-
mières bénéficiaires de ce développemenr de la virrualité. On peut le
constatef déjà dans les quelques faits suivants. Le lancemenr sur le marché
d'autres rubers comme la tuber inuna,un ou truffe de Bourgogne ou la
tuber aettiaam ou rruffe d'été, qui permettent donc d'uriliser I'image de
marque de Ia tuber melanosparun, produit noble par excellence recherché
par tous les consommareurs, facilite aussi les rmportarions récentes de
truffes chinoises de quaLité médiocre Ces dernières sonr d'autanr plus ai-
sées à écouler que le produit considéré jusqu'alors comme noble demeure
un produir confidenrielr tr'. Les produirs dérivés du produit narurel
comme lcs brisures, les essences ou les huiles bénétcienr des mêmes fac-
teurs favorables: confidentialité du produit, d'un côté, répurarion, de
I'autre. Quant aur produits chrmiques de subsritution comme les essences
et les arômes artificiels, ils ne sont encore freinés que par le renforcement
des réglrmentalions porfdnr sur I aurhenric iré clu produir natur.l.

CONCLUS/ON

Cent ans d'expérieoce en marièfe de trufficukure n'ont pas fait dis-
paraîffe ce que sont encore les prémisses de la domesrication: la repro-
duction lz rlrz du fonctionnement ,.ic l'écosvsrème rrufficr. oir I accenr a
ete mis davanrage sur la produtrion d'un maréricl végiral terrifiÉ quc
sur des codes de culture susceprrbles de favoriser la producrion du cham-
pignon. Cette domescicacion inachevée lusrifie sans doure que la truffi-
culture se Jefinisse auiourtl'hui davanrage far s('n stJrul ro.i.l .1r. pn,

Itrl D.puis 1990, les imporrariors onr en moyenuc 6ré de 71,2 t donr 64 r de
provenâncc rnrra-UE. Ccsr cn 1994 que les rruffes de Chinc onc fair leurs pre,
mièrcs apparirions dans les scarisriques douanièrcs, avec 6,1 c pour atccindre 19 r
cn 95 er l8 r en 96. Il faur compafer ces chiffrcs à ceux de la production françarse
dc rrulles qui oscrllerarr a (crre cpoquc cn(rc 10 er tU ronncs
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son appartenance à une profession. Faute cependant d'être parvenues à

maîtriser la régularité et la fiabilité de la récolte, les organisations pro-
fessionnelles n'ont pas pu ou pas voulu de leur côté trancher entre la tra-
dition, toujours porteuse de la qualité et du mystère de la truffe - et

donc du niveau de prix élevés - et la modernité qui conduit à la maîtrise
de la production. Faute de choix, la profession doit toujours faire face à

un handicap sérieux: celui de continuef à protéger une p;oduction dont
elle ne sait pas vraiment cerner et définir les contours.
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