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CARACTERES DERIVBS DE LA REGION

OCCIPITO-MASTOIDIENNE CH.EZ

LES NEANDERTALIENS

par

JJ. HUBLIN *

L'introduction en paldontologle de m6thodes d'analyse d'inspiration cladiste, au cours
des ann6es 70, a consid6rablement modifi6 I'interprdtation de certains spdcimens ou groupes
fossiles; et, malgr6les probldmes que peut poser cette mdthodologre,la distinction entre les
caractdres primitifs (pl6siomorphes) et les caractdres d6rivds (apomorphes) propres i ddfrnir
un tixon apparait aujourd'hui comme ddterminante. Ir cas des N6andertaliens dEurope
occidentale est, e ce point de vue, exemplaire, car cet ensemble est trds d6riv6 compar6 I
d'autres Homo sapiens primitifs connus dans I'Ancien Monde. Il a 6t6 ainsi possible, au
cours de la derniEre d6cennie, de r6interpr6ter de fagon nouvelle des pilces fossiles
europ6ennes pr6-wurmiennes tr la lumibre de I'analyse cladistique des caractbres
n6andertaliens, du moins en ce qui concerne le squelette crdnien.

Tout un ensemble de caractdres d6riv6s du crdne n6andertalien intdresse la rdgion
occipitale et temporale. Ces caractdres apomorphes ou mdme parfois autapomorphes sont
souvent reprdsent6s par de petits ddtails anatomiques et sont parfois identifiables sur des
fragments rdduits rendus ainsi d6terminables (HUBLIN, 1980a). Cene r6gion du crine,
souvent bien conservde, est particulidrement bien reprdsentde dans les s6ries fossiles dont
nous disposons. En Europe, aux crines plus ou moins complets, s'ajoutent de nombreux
temporaux et occipitaux isolds et ces caractbres ont pu etre ainsi 6tudi6s sur un nombre
relativement important de n€andertaliens et de pr€n6andertaliens.

Parmi les n6andertaliens t)fplques du Wiirm dont I'occipital est conservd on peut citer en
France: la Chapelle-aux-Saints , La Ferrassie 1, la Quina bl2,la Quina H5, la Quina H11, la
Quina H18 (enfant), le Moustier, Marillac 2, lTlornrs 49. En Belgique: Spy 1 et2 etEngis 2
(enfant). En Allemagne: Ndandertal. En Italie: Circeo 1. Salzgitter-Lebenstedt dont I'ige est
discutd (I{UBLIN, 1984) doit peut-Otre aussi €tre rattachd i cet ensemble.

Parmi les pr6n6andertaliens dont I'occipital est conservd on trouve: les spdcimens de la
Chaise (Bourgeois-Delaunay), Gibraltar I (Forbes' Quarry), Saccopastore I et 2,
I'importante sdrie de Krapina. Ehrinesdorf H, la Chaise (Suard) (adulte et enfant),de Krapina, Ehringsdorf H, la Chaise (Suard) (adulte et enfant),I'importante sdrie de Krapina, Ehringsdorf H, la Chai
Steinheim, Swanscombe. Enfin nous disposons avec Bilzingsleben, V6rtessztilltis 2 et
Pdtralona de spdcimens i la morphologie plus primitive.

* UA 49 du CNRS, Colldge de France, Laboratoire de Paldontologie des Vert6br6s et de Paldontologie
Humaine, Universit6 de Paris VI,4, place Jussieu, 75252Paris Cedex 05, France
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LES PROPORTIONS DE L'OS

Les caractdres primitifs de I'occipital ndandertalien tiennent essentiellement e sa grande
robustesse et d son fort diamdtre biastdrique. La moyenne de ce dernier calculde sur 7
individus est de L20 + 4.9 mm, contre i = 11 1.8 + 6 mm dans un dchantillon de 127
frangais (OLIVIER,1974); mais, par ailleurs, la bridvetd de la corde Inion-lambda ne peut
efie tenue pour un caractdre primitif, car elle rdsulte surtout de la forte convexitd du plan
occipital. La moyenne de la cordc lambda-inion calcul6e sur 8 individus du Wiirm ancien est
de 60.8 mm * 2.4 mm alors que les moyennes actuelles varient de 62 i 70 mm. (MARTIN et
SALLER, 1959), mais la moyenne de I'arc lambda-inion atteint 69.6 t 4.1 mm dans la
m6me s6rie, 6galant ainsi les moyennes modernes les plus 6lev6es (MARTIN et SALLER,
1959). Il faut noter que les moyennes calcul6es en incluant les individus du Riss et du
Riss-Wtirm sont pratiquement identiques: Corde lambda-inion: i = 59.9 + 3.1 mm (n = 12),
Arc lambda-inion: i = 68.3 + 4.5 mm (n = 12).

Parmi les caractdres ddriv6s communs avec I'homme moderne on peut citer, outre la
longueur de I'arc lambda-inion, I'ouverture de I'angle iniaque. lrs trois n6andertaliens du
Wiirm ancien europ6en sur lesquels cet angle peut etre mesur6 fournissent des donndes
comparables aux moyennes actuelles (117o d,727% selon MARTIN et SALLER, 1959): I l9o
sur la Chapelle-aux-Saints , 119o30 sur Spy 2 et 126" sur La Ferrassie 1.

La trds forte convexit6 du plan occipital apparait bien comme un caracterc d6riv6 du
groupe. Elle semble li6 au d6veloppement de I'encdphale dans un plan horizontal et i
l'6tirement postdrieur qui en rdsulte, parfois assimild d un "chignon" occipital. Ce "chignon"
est difficile i ddfinir et d mesurer (DUCROS,1967;' TRINKAUS et Ir MAY, 1982), et sa
sp6cificit6 ndandertalienne a Ct6 remise en cause par TRINKAUS et Le MAY (1982).
Cependant, une mesure de la convexitd du plan occipital par le rapport fldche/corde
lambda-inion fait apparaitre que cette convexit6 est trds marqu6e chez les n6andertaliens. La
moyenne de cet indice calcul6e sur9 individus du Wtirm ancien est de 22.8+ 3.2, elle varie tr
peine si I'on ajoute 5 individus du "Riss" et du "Riss-Wiirm": 22.5 !2.7 (n = 14). Dans les
deux cas les moyennes obtenues sont diffdrentes de fagon hautement significative (la
probabilitd d'6galit6 est infdrieure e 0.01) de celles fournies par 5 populations modernes
auxquelles elles ont 6t6 compardes:
- Afalou: i = 15.5 + 3.4 (n = 31) (d'aprds les diagrammes de VALLO$, 1952)
- Taforalt: i = 14.2+ 2.9 (n=21) (d'aprds les diagrammes de FEREMBACH, 1965)
- M6rovingiens de Maule: V= 18.2 + 3.1 (n = 109) (d'aprts PEYRE, 1977)
- Gallo-romains de Maule: i = 18.8 + 3.5 (n = 42) (d'aprds MENIN, L977)
- Franqais: i = 12.7 + 3.5 (n = 118)

Il faut noter que les Gallo-romains et les Mdrovingiens de Maule, dont I'indice moyen
est 61ev6, reprdsentent deux populations of la fr6quence du "chignon" est forte
(respectivement 45 et 48 Vo), et que la pr6sence de ce "chignon" est corr6lde I I'indice de
convexitd du plan occipital (MENIN, 1977; PEYRE, 1977). Le crdne de la
Chapelle-aux-Saints fournit un indice (28,4) qui d6passe les maxima des 5 populations de
comparaisons. Au contraire, des indices bas se rencontrent chez des formes europdennes
archarques telles que V6rtessz6ll<is (17.7), Bilzingsleben (10.9) ou Steinheim (16.4), etchez
les Homo erectus asiatiques (Sangiran + Ngandong + Zhoukoudian) (t) i= l2.l + 3.2 (n
= l2). Pour ce dernier goupe aussi la diff6rence avec les ndandertaliens est

(1) gn d6pit de leur dispersion chronologique et gdographique, ces formes fournissent des indices proches et
faibles.
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hautement significative. Le diagramme de la figure 1 montre comment les n6andertaliens
s'originalisent, en combinant un fort diamdtre biastdrique et un plan occipital trds convexe et
secondairement raccourci, d6rivant probablement de formes telles que V6rtesszcillcis. Parmi
les Homo sapiens primitifs, Irhoud 1, qui, selon TRINKAUS et Le MAY (1982), pr6sente
un net chignon occipital, se distingue clairement des n6andertaliens.

LE TORUS OCCPITAL

La morphologie du torus occipital des n6andertaliens est un de leurs caracteres
apomorphes les plus typiques. Compard par exemple d celui des Honn erectus asiatiques, ce
torus occipital est faiblement d6velopp6, si I'on tient compte des mesures d'6paisseur
(IIUBLIN, 1978a). Sa saillie relative r6sulte essentiellement de celle des lobes occipitaux du
cerveau, de la concavit6 du plan nuchal et de I'amincissement de l'os dans la r6gion de la
fosse sus-iniaque. Lat6ralement il s'6tend ftrement au-deltr de I'insertion des m. semispinalis
capitis (Spy 2).

Le torus occipital ndandertalien est toujours accompagnd d'une fosse sus-iniaque;
celle-ci est parfois pr6sente dans des populations modernes mais elle n'est pas aussi
ddvelopp6e et aussi bien ddfinie. Chez les ndandertaliens elle est trbs dtendue
horizontalement. Elle est gdn6ralement simple, mais peut-Ctre double: deux fosses sont
plac6es I'une au-dessus de I'autre sur Spy 1 et la Chapelle-aux-Saints . Bllq peut Ctre
iubdivisde verticalement par une l6gdre 6l6vation (la Quina H5, fosse infdrieure de la
Chapelle-aux-Saints ). Sa surface est rugueuse, poreuse. Parfois, d la limite inf6rieure de la
foss-e, les lignes nuchales suprOmes dessinent une ldwe osseuse irr6gulidre (Spy 2, la Quina
11,Ie Moustier).

Dans sa partie m6diane, sous la fosse sus-iniaque, le torus est lui-m6me d6prim6 et ses
points de ddveloppement maximal sont situds latdralement. Ainsi en vue inf6rieure le torus
pr€sente une saillie bilat6rale et non une saillie maximale m6diane cornme c'est habituellement
le cas. Un sillon supratoral est g6n6ralement visible sur le plan occipital latdralement e la
fosse sus-iniaque et au point de d6veloppement maximal du torus.

La prdsence de ces superstructurcs particulidres ajoutde i la forte gdnicutation du plan
occipital donne i cette rdgion un aspect tout-d-fait typique, le torus semblant parfois se
diviser en deux branches pour encadrer la fosse sus-iniaque.

Ces dispositions sont pr6sentes chez tous les fossiles d'Europe occident4le compris
entre le d6but du "Riss" et la fin du Wiirm ancien sans exception. Elles sont ddje en grande
partie reconnaissables chez de jeunes enfants (HUBLIN, 1980b) et peuvent Otre tenues pour
des dispositions apomorphes prdcocement acquises lors du ddveloppement ontogdnique
(TILLIER, 1986). Parmi les fossiles qui peuvent €tre pr6-rissiens, Steinheim mais suftout
Swanscombe sont les deux spdcimens les plus anciens qui pr6sentent les premidres
manifestations de cette morphologie.

LE PLAN NUCHAL

Hormis dans la r6gion juxtamastoidienne, le plan nuchal ne pr6sente gudre de
dispositions qui puissent etre tenues pour I'apanage des ndandertaliens. Un certain nombre
de 

-traits 
qui eiistent chez d'autres populations fossiles ou actuelles sont pourtant

particuliErament fr6quents et donnent au plan nuchal un cachet original.

Caractdre primitif, il n'y a jamais de protubdrance occipitale vraie (IIUBLIN, 1978b).
l* mberculwn-Iinearum ne forme pas une dminence bien individualisde mais se prdsente
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comme une s6rie de granules osseux dispers6s qui couvrent une zone triangulaire. Les
insertions des rn. semispinalis capitis sont 6cart6es et la cr6te occipitale externe est donc
rarement bien ddfinie, en tous cas elle ne forme jamais une crOte aigue dans sa partie
sup6rieure. Dans la r6gion m6diale de I'insertion des rn. semispinalis capitis
s'individualisent gdndralement une ou deux fossettes parfois assez profondes et qui
correspondent probablement i un ou deux petits chefs m6diaux, plus ou moins asymdtriqubs,
du grand complexus. L'asym6trie de cette zone est particulidrement marqu6e chez certains
individus wtirmiens, comme par exemple la Quina H11, mais des fossettes mddiales sont
49jl prdsentes chez des formes anciennes telles que Swanscombe, Forbes' Quarry,
Ehringsdorf H ou encore la Chaise Suard.

Une des caract6ristiques les plus remarquables du plan nuchal est certainement la
morphologie de l'6minence juxtamastoi'dienne qui est extrCmement saillante. Elle d6passe
g6n6ralement vers le bas la saillie des processus mastoidiens, mais ne forme pas d
proprement parler une cr€te occipito-mastoidienne rejoignant le torus occipital, au sens oi
cette structure a 6t6 d6crite par WEIDENREICH (19110). Cette disposition ndandertalienne,
d6ji notde par STEWART (1964) i propos de Swanscombe,- est constante chez les
n6andertaliens classiques du Wiirm ancien. Il faut cependant noter qu'une trds forte 6minence
iollqryglto'rdienne peut occasionnellement se rencontrer chez I'homme moderne (Le
DOUBLE, 1903) et qu'un crine fossile africain tel que Laetoli H 28 (Ngaloba beds) pr6sente
une disposition qui dvoque le type ndandertalien.

LA CRETE MASTOIOTNNNN

- L,a ligne nuchale sup6rieure se prolonge sur la face latdrale du processus masto'r'dien par
la crOte mastoidienne. Chez les ndandertaliens, celle-ci suit un trajet 6lev6, et aboutit
immddiatement en arribre du meat auditif externe, puis elle redescend le long du bord
antdrieur du processus mastoidien. Cette position 6lev6e de la cr€te mastoidieine est un
caractere qui se retrouve chez d'autres hommes fossiles, des Homo erectus notarnment,
mais ce caractere est tresrnarqud chez les ndandertaliens. Certains sp6cimens, comme par
g1emp^le la Chapelle:alx-Sa4ls ou la QuinaH5, ont m6me un sillon sismatoidien sus-jac-ent
i la c€te qui s-e.rdn6cit vers I'avant. En arridre du mdat auditif externe, au point of d crOte
mastoidienne bifurque vers le bas, on rencontre gdn6ralement chez les n6andertaliens un
tubercule que j'ai proposd de d6nommer tubercule masto'r'dien antdrieur (tuberculum
mastoidewn anteriw) (HUBLIN, 1978c) et qui a 6td ddcrit aussi par SANTA LUCA (1973).
!g ddlgloppement de cette structure est assez variable, mais elle peut etre trds saillante (ia
Chapelle-aux-Saints, Spy 2, La Ferrassie 1).

CONCLUSION

La r6gion occipito-mastoidienne pr6sente chez les n6andertaliens un ensemble de
caracteres qui sont d'un grand intdr0t diagnosique. Certains de ces traits peuvent €tre tenus
pogr de9 autapomorphies n6andertaliennes. C'est le cas de la morphologie du torus occipital
et des_rdgions adjacentes et du tubercule mastoi'dien ant6rieur, qui meme s'il est variabl6, ne
semble pas se rencontrer dans d'autres groupes. Par ailleurs, la forte courbure du plan
occipital -et certains. traits de la r6gion nuchale, mOme s'ils ne sont pas exclusivement
ndandertaliens, constituent, avec les prdcddents caractbres, un complexe d6 traits anatomiques
qui permettent de d6terminer I coup str un fragment d'arridre crdnl ndandertalien.

-.^_L.? sjryilggiol morpho-fonctionnelle pr€cise de ces dispositions anatomiques demeure
difficile d 6tablir. On-peut penser que la morphologie de la r6gion sus-iniaque est li6e au
ddveloppement d'une lame apondwotique trds puissahte de la gitea aponeuroiicd , entre des
muscles peauciers occipitaux (m. occipitofrontalis venter occipitalis) tds 6cart6s, lame qui se
prolonge chez I'homme actuel dans I'apon6wose des rn. tapezius. L'dtirement de I'arridre

7 0



crine a 6t6 interpr6t6 parfois cornme une compensation bio-mdcamque de la projection de la
partie moyenne du massif facial et de I'utilisation intensive des dents antdrieures (SMITH,
1983), mais ceci reste d ddmontrer. Il faut aussi noter, corlme I'a fait remarquer TRINKAUS
(1986) que la trds forte saillie de l'6minence justa-mastoidienne traduit peut-etre un
d6veloppement particulier dum. digastricus, un des principaux r6tracteurs de la mandibule.
Ce muscle s'insbre, en effet, non seulement dans la rainure digastrique, mais aussi, par des
fibres tendineuses, sur le versant latdral et parfois le sommet de l'dminence
juxtamastoi'dienne. Li encore, le ddveloppement de ce trait anatomique pourrait 6tre en
relation avec une utilisation particulibre de la denture. Toutefois, le cas de Laetoli H28, qui
combine des caractdres faciaux bien diff6rents et une 6minence juxtamastoi'dienne trbs
saillante, incite iL la prudence. En ddfinitive, ces possibles relations biom6caniques, ajoutdes
aux effets de pleitropie g6n6tique, rendent difficile le ddcompte prdcis des caractbres
apomorphes distincts des ndandertaliens.
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FIGURE 1

Variation du rapport corfu lm'inianldiamltre biastdriqrc
(allongemen du plan occipital) W rapport au rapryrtflechclcorde dc

I'arc lambda-inion (convexitd du plan occipitol).
Lcs triangles noirs reprdsentent des ltromo erecurs asiasiques.

I*s triangles blancs (pointe en luut) des niandertaliens et prdnlandertaliens
europte ns ('?iss", Rus'W bm, W iirm).

T = Tabnn CI (ce spCcinun, mal corcerv€, n'est placC qu'd titre indicatif) :
A = Anudl ; S = Swanscombe; V = Vertesszilllds ; Q3 = Qofzeh 3 ;

Q9 = Qafzehg ; I = Irloud I : GLM = Gallo'ronuins de Maule
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