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LES PLUS ANCIENS REPRESENTANTS DE

LA LIGNEE PRENEANDERTALIENNE

par

JJ. HUBLIN'}

Depuis longtemps, I'ensemble des fossiles connus dans le Wtirm ancien europ6en est
rattach6 au groupe des ndandertaliens, mais il n'en va pas de m6me pour les formes plus
anciennes de cette lign6e qui ont vu leur interprdtation beaucoup plus discut6e. Depuis une
douzaine d'ann6e, la d6termination de plus en plus claire des caractdres sur lesquels doit se
fonder la diagnose des n€andertaliens, tr savoir les caractdres ddriv6s ou apomorphes du
groupe (voir en particulier STRINGER et al., 1984), a permis cependant de mieux
reconnaitre leurs ancOtres directs.

Dans cet article, je discuterai uniquement des caractbres crdniens et mandibulaires. Ir
matdriel post-crinien antd-wtirmien est relativement rare, et surtout, hormis les restes
d'hommes de type moderne et les rcstes de ndandertaliens d'Europe et du Proche-Orient, il a
6td publi6 si peu de matdriel post-crinien en provenance de niveaux contemporains ailleurs
dans I'ancien monde, qu'il est parfois bien difficile de distinguer les caractdres primitifs
perdus par I'homme moderne des v6ritables caracGres d6rivds ndandertaliens. Le matdriel de
comparaison crdnien est heureusenrent plus abondant. l-es ciracteres d6riv6s ndandertaliens
du crdne et de la mandibule sont ddtaillds dans d'autres articles de ce volume; ils int6ressent
principalement la vo0te, I'arridre-crine et le temporal, enfin la face d laquelle s'associe la
mandibule.

- l-tsggl6issement du volume c6rdbral, dans une direction plut6t horizontale que verticale,
entraine I'apparition d'un contour crdnien "en bombe" en vue postdrieure et d'un
6tirement veis I'arridre de la boite cr0nienne. Ce dernier caractdre est aussi parfois
interprdtd comme une compensation biomdcanique de la projection du massif facial
(SMITH, 1983).

- Sur le temporal on peut citer la position du mdat auditif externe piu rapport tr I'arc
zygomarique, la morphologie de la mastoide et le ddveloppement de l'6minence
juitamastoidienne. La r6gion occipitale est remarquatle avec un pl.an occipital trds
convexe, un torus occipital faible, i saillie maximale bilatdrale associd d une fosse sus-
iniaque 6tendue horizontalement et bien diff6renci6e.

- Laface et la mandibule montrent une s6rie de dispositions qui semblent, pour la plupaft,
6tre la consdquence de la forte projection de lapartiemoyennedumassiffacialetdes
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arcades dentaires. La morphologie du maxillaire "en extension" et du malaire, dont le corps
est gracile et fuyant, I'angle naso-malaire ferm6,l'espace rdtromolaire et la position recul6e
du trou mentonnier sont, au moins en partie, li6s i ce ph6nombne. L'ouverture nasale est
grande et les os nasaux projetds horizontalement. Les arcades dentaires prdsentent un
alignement des dents frontales qui sont relativement fortes compardes aux dents post6rieures.
En outre les orbites sont hautes et rondes et le bourrelet sus-orbitaire rdgulidrement arrondi ne
montre pas de diffdrenciation de ces diffdrents dldments.

L'ensemble du matdriel mis au jour dans des niveaux "rissiens" ou du Riss-Wiirm
pr6sente d'indiscutables caractdres ndandertaliens qui attestent de I'existence de la lign6e
prd-ndandertalienne dds ces pdriodes (STRINGER et a1.,1984). Les spdcimens plus anciens
sont peu nombreux et souvent fragmentaires, mais c'est parmi eux qu'il faut rechercher les
premiers signes de 1'6volution qui va mener aux ndandertaliens classiques du Wtirm ancien.
Il s'agit principalement des fossiles de Mauer, de Pdtralona, de V6rtessz0ll<is, de
Bilzingsleben, de I'Arago, d'Atapuerca, de Swanscombe et de Steinheim.

MAUER (Heidelberg, Rdpublique F6ddrale d'Allemagne)

La mandibule de Mauer, ddcouverte en 1907, demeure certainement a ce jour le plus
ancien fossile humain connu en Europe. Malgr6 les incertitudes qui planent sur sa
provenance stratigraphique pr6cise dans les "sables infdrieurs" de la carridre de Grafenrain
prds de Heidelberg, les donndes de la microfaune comme celles fournies par les grands
mammifdres indiquent un dge "crom6rien" (SCHOETENSACK, 1908; Von KOENIGS-
WALD, 1973; KAHLKE, 1975; COOK et a1.,1982).

Trds robuste, cette mandibule porte cependant une denture relativement gracile, d la
limite inf6rieure de la variation des Homo erectus (HOWELL,,1960). Sa morphologie est
essentiellement primitive (SCHOETENSACK, 1908) et , malgr6 un l6ger taurodontisme, ne
prdsente gudre de caractdres d6riv6s ndandertaliens. En particulier on n'observe ni un vaste
espace rdtromolaire, ni la position reculde du trou mentonnier. La taille relative des dents
ant6rieures et des dents post-canines (WOLPOFF,1982; BERMUDEZde CASTRO, 1986)
pourrait cependant 0tre retenue comme une caract6ristique prdndandertalienne de Mauer.
WOLPOFF (1982) note que le rapport de largeur dely'Mrest plus fort chez Mauer que chez
les Homo erectus africains ou asiatiques chez lesquEls 6e rapport peut Ctre calcul6. Or ce
rapport est 6lev6 chez les prdndandertaliens et surtout chez les n6andertaliens qui sont
caractdris6s par I'expansion de leur denture frontale.

ATAPUERCA (Burgos, Espagne)

lrs ddpdts de la Sima de los Huesos constituent un gisement en situation ddrivde dans
la "Cueva Mayor" (Ibeas) qui appartient au systdme karstique d'Atapuerca. Ces ddp6ts sont
distincts et distants de 600 m des sdquences de la tranchde d'Atapuerca, qui ont aussi livr€ de
la faune et de f industrie, mais pas de restes humains d ce jour. La faune associde aux restes
humains i la Sima de los Huesos a 6t6 rapportde au Pleistocdne moyen (AGUIRRE, 1981,
1987; AGUIRRE et de LUMLEY,7977: COOK et al., 1982) mais I 'attribution
stratigraphique pr6cise de ces fossiles demeure incertaine. AGUIRRE (1987) rapporte deux
datations: 120.000 ans BP obtenue par ESR sur 1'6mail d'une dent d'Ursus deningeri et
environ ou plus que 350.000 ans BP sur la mandibule humaine AT-75 (sdries de
ddsintdgration de I'Uranium) (voir aussi BERMUDEZilE CASTRO, 1986).

Irs deux spdcimens les plus comples publi6s d jour sont Atapuerca I et 2. Atapuerca I
est reprdsentde par une mandibule ddpourvue de ses branches montantes et ne portant plus
que ses molaires, Atapuerca 2 par deux fragments de la partie antdrieure d'une mandibule
avec cinq dents. A cdt6 de caractdres primitifs, notamment la robustesse du corps,
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I'inclinaison de la symphyse et un plan alvdolaire bien ddveloppd, ces spdcimens prdsentent
des caractdres ddrivds ndandertaliens. Le trou mentonnier est en position ddji assez reculde
(sous la partie mdsiale de lvVl ) et Atapuerca 1 monhe un espace rdtromolaire (AGUIRRE et
de LUMLEY,1977). Aux dents d'Atapuerca 1 et 2 s'ajoutent de nombreuses dents isoldes
(AGUIRRE et de LUMLEY , 1977 ; BERMUDEZ de CASTRO, 1986). Les mesure s publi6es
montrent une grande variabilit6 de taille, mais les dents antdrieures sont ddji grandes
relativement aux dents post6rieures qui peuvent etre assez graciles (Atapuerca 1).

ARAGO (Tautavel, France)

Par le nombre et I'importance des fossiles humains qu'il a livr6, le gisement de la Caune
de I'Arago se place parmi les plus remarquables sites du Pal6olithique ancien europ6en.
L'dge de ces spdcimens a 6td trds ddbattu, et il a vari6, suivant les publications, du "Riss I"
au "Mindel" (voir discussion in STRINGER er al., 1984).I-es pibces les plus compldtes
proviennent des niveaux G (Arago 2,21 et 47) et F (Arago 13),de I'unit6 III, dont I'ige
avoisinerait 450 000 ans BP (de LUMLEY et a|.1984).

Selon GRIMAUD (1982) le paridtal Arago 47 etla face Arago 21 appartiennent tr un
m€nre individu et constituent la partie ant6rieure d'un crine dont la morphologie du temporal
et de l'occipital demeure inconnue. Cependant I'association du pari6tal et de la face a 6td
contestde paTHOLLOWAY (1982). Relativement aux n6andertaliens, cet ensemble pr€sente
essentiellement des caractires primitifs. La face est trCs robuste, large, avec des orbites larges
et rectangulaires et un fort espace interorbitaire. [e palais profond et large est bordd par des
torus externes. Mr est r6duite mais Mz > Mr. [r torus sus-orbitaire est bien ddvelopp6, mais
avec une glabelle ddprim6e et vn arcus superciliaris diffdrencid. I* frontal, tris d6form6,
devait Otre aplati et allong6, avec une largeur maximale inf6rieure d celle que l'on rencontre
chez les ndandertaliens. CaracGre exceptionnel en Europe, le pari6tal porte un torus angularis
dans sa partie postero-inf6rieure.

Pour ce qui est des caractdres d6riv6_s, lgnqif!{isation gt $dje assez-poussde, surtout
en ce qui concerne Arago 47 (HOLLOWAY, 1982). Le paridtal est grand et prdsente une
discontinuit6 de courbure trbs nette au niveau de lignes temporales qui confbre au crdne une
forme pentagonale en vue postdrieure. MOme si les bosses paridtales demeurent moins
marqudes que chez l'homme moderne et si la largeur maximum se situe encore assez bas,
cette forme est nettement plus €lev6e que chez les Homo erectus asiatiques. Comparable i
celle du cr6ne de Swanscombe, elle n'est pas incompatible avec une 6volution vers le type
n6andertalien "en bombe" (HUBLIN, 1982).

Certains caracteres d6riv6s ndandertaliens ont 6td discutds, ils int6ressent la rdgion
maxillo-malaire et la projection de la partie moyenne du massif facial qui caract6rise ce
groupe. L'angle naso-malaire semble ouvert et sup6rieur i celui que I'on observe chez les
n6andertaliens (STRINGER et a1.,1984). Cependant, l'6tat de ddformation du cr6.ne interdit
toute rnesrue pr€cise et il est difficile d'apprdcier I'importance de I'aplatissementpost-moftem
(HEMMER, 1982). Ndanmoins, le maxillaire gauche, qui est le mieux conservd, est
d6pourvu de fosse canine et il est du type "en extension". Il prdsente un processus frontal
orientd trds obliquement et qui tend i redresser les os nasaux. Il est associd i un malaire
fuyant, au corps aplati, rdduit antdro-post6rieurement et gracile relativement au processus
fronto-sp6noi'dal, toutes ces dispostions dvoquant la morphologie ndandertalienne.

Deux mandibules bien conservdes ont dtd livr€es par ce gisement, Arago 2 et 13 qui
tdmoignent d'un fort dimorphisme sexuel (Arago 13 est attribud i un jeune mdle, Arago 2 d
une femelle plus 6g6e) ou tout du moins d'une forte variabilit6. Arago 13, trbs robuste,
pr6sente essentiellement des caractires primitifs (de LUMLEY,I976) et une denture dont la
iaille est comparable d celle des Honro erectus, les caract0res d€rivds ndandertaliens les plus
nets (espace r€trromolaire vaste et trou nrentonnier recul6) n'apparaissant pas sur ce spdcimen.
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Toutefois, le condyle articulaire est fortement ddveloppd lat6ralement i I'insertion de I'a€te
de l6chancnue sigmoide, un caractbre qui malgr€ la variabilit6 moderne semble caract6riser
les n6andertaliens et faire ddfaut chez les formes plus primitives, y compris Mauer (BOULE,
1911-13; SCHAWLBE, 1914; WEIDENREICH, 1936; BILLY et VALLOIS, 1977;
VANDERMEERSCH, 1981).

Arago 2 contraste par sa gracilitd et par la taille beaucoup plus r€duite de ses dents, mais
surtout par les caractdres d6riv6s ndandertaliens qu'il prdsente. L'arcade dentaire tend i
s'aplatir frontalement, avec un dlargissement de la partie ant6rieure de I'arcade et un mpport
largeur bicanine/sdrie M' - Mr 6lev6. I-e trou mentonnier situ6 sous la M.' t6moigne de
I'avancde de I'arcade dentaire. Par contre I'espace r€tromolaire trds marqu6 plu-sieurs fois cit6
dans la litt6rature (STRINGER et a1.,1984) n'existe pas, un fragment osseux, souvent non
figur6 et s6pad des moulages mis en circulation, compldte la partie antdrieure de la branche
montante, qui est large et relativement dtendue vers I'avant (voir de LUMLEY, L976,frg.2).
Sur ce qp6cimen aussi on retrouve le developpement latdral du condyle articulaire.

VERTESSZOLLOS (Budapest, Hongrie)

Le site de V6rtessz0ll<is appartient e la quatridme terrasse de la vallde de I'Ataler, dat6e
du "Mindel". Il a 1iw6 des dents humaines isoldes et surtout un occipital qui a 6t6 d6crit par
THOMA (1966). La position chronologique de ces pidces dans le "complexe mindelien"
semble Otre confirm6 par l'6tude de la microfaune du site, alors que les tentatives de datation
absolue des niveaux arch6ologiques r6vdlent parfois des 0ges plus rdcents (COOK et al.,
1982).

Les caractdres m6triques et I'atnibution taxinomique de I'occipital de Vderteszdll6s ont
6t6 fortement discut6s (THOMA, 1966, 1969, t972, 1978; WOLPOFF, L971, 1977;
STRINGER, 1981). Il apparait cependant clairement que ce sp6cimen ne prdsente aucun
caractere d6riv6 n6andertalien. C'est un os robuste et de taille assez grande, indiquant un
volume c6r6bral probablement d6ji important. Sa morphologie est essentiellement primitive,
avec une angulation marqu6e de l'6caille, un torus occipital continu, un grand diamdtre
biast6rique, un plan nuchal6tendu, un endinion situ6 25 mm sous I'inion. Ir plan occipital
peu convexe et I'aspect du torus occipital contraste avec la morphologie n6andertalienne.
Bien diffdrent aussi de celui que I'on trouve chez les Homo erectus asiatiques, ce torus est
remarquable par sa grande hauteur: le sillon supratoral qui est peu nurqud passe environ 140
mm au-dessus de I'inion.

PETRALONA (Chalcidique, Grdce)

Le sp6cimen de loin le plus complet de cette sdrie de pidces du Pldistocdne moyen
europden est certainement celui dont I'dge est le plus conjectural. D6couvert par des
spdldologues dans une grotte de Chalcidique, il a 6t6 recueilli i m6me le sol. Des ossements
situds d proximitd furent aussi collect6s et les fouilles ult€rieures r6v6ldrent dans la $otte
I'existence d'une vingtaine de niveaux. L'attribution du crine I un niveau particulier du
"mausol6e" oir il fut ddcouvert, les corrdlations entre les niveaux du "mausolSe" et ceux du
reste de la grotte oir furent effectu6es les fouilles les plus rdcentes, et enfin l'6ge des faunes
rec6l6es par ces niveaux ont ,6t6 longuement ddbattus (SICKENBERG, t964, l97l;
MARINOS et al., 1965; KURTEN et POULIANOS, 1977 , 1981; KRETZOI , 1977; COOK
et al.,19.82). Cet dge a vari6 du Riss-Wtirm (SICKENBERG, 1964) au Pldistocbne inf6rieur
(KURTEN et POULIANOS, 1981), attribution chrono-stratigraphique qui a 6td critiqude par
COOK et al. (1982) et STRINGER (1983). N6anmoins ce dernier auteur admet un 6ge
prd-Holstein pour la plus grande part des faunes de P6tralona qui pounaient Ctre rapprochdes
de celles de Mauer et Mosbach et auraient donc un dge absolu supdrieur e 350 000 ans BP.
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Plusieurs mdthodes de datations absolues ont 6t6 utilisdes pour tenter de dater le crine.
On trouvera un r6sum6 des diff6rents r6sultats obtenus dans COOK et al. (1982) et de
BONIS et MELENTIS (1982), et ces datations ont 6td discut6es par leurs auteurs dans
Nature (1982,299 : 280-282). Au-deli des critiques qui peuvent €tre formuldes sur les
mdthodes elles-m6mes, il faut rcmarquer que I'impossibilitd de d6terminer avec certitude si le
cr6.ne provient de niveaux sus-jacents ou sous-jacents au niveau stalagmitique du "mausol6e"
rend difficilement utilisables les datations, autour de 350 000 ans BP GIENNIG et a1.,1980;
SCHWARCZ et a/., 1980), qui ont 6td obtenues pour ce niveau. Enfin,la datation ESR de la
cro0te de calcite couwant le crdne et des niveaux sup6rieurs du "mausol6e" autour de 200
000 + 40 000 ans BP (IIENNIG et a1.,1981) ne peut 6tre considdrde que comme un dge
minimum pour le fossile lui-m€rne.

Plusieurs descriptions et analyses des caracteres de ce fossile ont 6t6 publides,
notarnment par MURILL (1981), STRINGER (1981, 1983), STRINGER et al. (1979), de
BONIS et MELENTIS (1982). Ce crflne, de grande taille et bien consenrd, appartenait i un
individu robuste dont la capacit6 crinienne avoisinait 1200 cc. Ses caractbres I'ont fait tantdt
considdrer comme un Homo erectus 6volu6 (I{EMMER,1972), tantOt comme un Homo
sapiens primitif. Cette dernidre position se fonde sur son degrd d'encdphalisation
relativement avanc6e et sur les modiFrcations de la forme de la vo0te crinienne qui en ddcoule
(STRTNGER, 1983).

Relativement aux ndandertaliens, P6tralona montre principalement des dispositions
pl6siomorphes, notamment en ce qui concerne la forme de la vofite crinienne en vue
postdrieure (pentagonale) et la morphologie de I'arridre crdne. Dans la r6gion occipito-
mastoidienne aucun des caractbres d6riv6s ndandertaliens ne sont encore observables. I-e
torus occipital prdsente une morphologie qui n'est pas sans 6voquer celle de Vdrtesszdlliis.
C'est un fort bourrelet osseux continu,6tendu et mal delimitd vers le haut, i saillie maximale
m6diane et sans aucune indication de fosse sus-iniaque. Par contre, la face de I'homme de
P6tralona peut, par certains aspects, Otre rapproch6e de celle de n6andertaliens. Sur ce point
MURRILL (1981) et de BONIS et MELENTIS (1982), qui admettent une relation de parentd
avec les n6andertaliens, s'opposent A STRINGER (1983). Pour ddterminer le degr6 de
projection de la partie moyenne de la face, de BONIS et MELENTIS (1982) ont utilisd le
triangle form6 par la projection sur un plan sagittal du point infraorbitaire, du point zy5o-
maxillaire ant6rieur et du bord alv6olaire, i I'aplomb du bord mesial de la Ml . Cr triangte
trds ferm6 chez I'homme moderne est au contraire ouvert chez les n6andertaliens, cette
dernidre disposition 6tant considdr€e comme ddrivde par rapport d la premibre. Arago 21 et
P6tralona montrent une disposition interm6diaire et seraient donc ddji engagds dans la voie
menant i une morphologie ndandertalienne (l). STRINGER (1983) au contraire minimise
cette observation; un des points d6terminants de I'analyse de cet auteur est que les diffdrents
paramdtres qui permenent de mesruer I'importance de la projection de la partie moyenne chez
la face rapprochent beaucoup plus le crdne de I'homme de Broken Hill, qui ne prdsente aucun
caractere d6riv6 ndandertalien, des n6andertaliens typiques que celui de Pdtralona.
Cependant, si I'on considdre les donn6es rassemblees par STRINGER (1983, tableau 2, p.
734), il apparait que Broken Hill ne se distingue pratiquement pas des ndandertaliens
typiques pour ces diffdrents paramdtres faciaux. Son angle naso-frontal (1340.8) correspond
exactement i la moyenne des n6andertaliens; I'angle subspinal est un peu plus 6lev6 (l16o.4),
mais il est trds proche de celui d'un ndandertalien primitif tel que Saccopastore 2 (117" selon
TRINKAUS, 1983). Quant i la diff6rence AVR-ZMR (voir HOWELLS, 1975), elle fait de

(1) pour rdpondre i I'objtrction & STRINGER (1983, p.732),on peut remarquer que si la mdtho& prdconisCe
par TRINKAUS et HOWELLS (1979) est bien utili#e (utilisation du point zygo-orbitaire et non du
point infra-orbitaire) alors la disposition des maxillaires de I'Arago 2l et Pdtralona est encore plus
ndandertalienne, si I'on en juge par les figrnes de de BONIS et MELENTIS (1982).
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Broken Hill un "superndandertalien" (2), avec une valeur de 26mmcontre 22.1+ 3mm
pour les ndandertaliens et 8.3 + 3.3 rnm pour une sdrie de r€f6rences modernes. De BONIS
et MELENTIS (1982) concluent de cette proximit6 mdtrique que Broken Hill, comme
d'ailleurs Bodo, est un Homo sapierc neandcrtlwlensis primitif, STRINGER (1983) que
Pdtralona ne peut 6tre rapprochd des n6andertaliens sur la base de ses caracteres faciaux,
puisque Broken Hill n'est pas un ndandertalien.

Quelque soit la signification de ce partage de caractdres, wai synapomorphie reliant
deux groupes de sapiens primitifs ou acquisition s6par6e d'une m0me disposition, ces
caracteres mdtriques ne sont pas propres i distinguer Broken Hill dun prdn6andertalien. Il
n'en r€ste pas moins que le crdne de P6tralona prdsente une morphologie maxillo-malaire
diffdrente de celle de Broken Hill et de Bodo, et qui se rapproche plus de celle des
n6andertaliens. lr malaire de P6tralona est plus fuyant que celui des spdcimens africains.
Son maxillaire est plus gonfl6 et oblique; en vue frontale, il ne prdsente pas la concavitd
marqude de son bord infdrieur que I'on observe sur Broken Hill, mais plonge suivant un
trajet presque rectiligne vers le bord alvdolaire. En vue inf6rieure, le contour externe du
maxillaire de P6tralona s'avance loin vers I'avant, jusqu'd I'aplomb de P3, sur Broken Hill il
est plus en retrait, au niveau de Ml. En s'dtendant vers I'avant, les processus frontaux du
maxillaire redressent plus les os nasaux sur Pdtralona que sur les deux autres fossiles, et
STRINGER (1983) lui-m0me admet que la trds grande ouverture nasale de Pdtralona
associ6e i un plancher nasal d6prim6 et en pente peut 6ue tenue pour un caractdre
ndandertalien. Enfin, dans la rdgion temporale, le m6at auditif externe est en position 61ev6e
par mpport d la racine de I'arcade zygomatique, mais la nature n6andertalienne de ce trait est
peut Ctre contestable.

B ILZINGSLEB EN (Erfurt, R6publique D6mocratique d'Allemagne)

Les travertins de Bilzinssleben ont dt6 dat6s du "Holstein" sur la base de considdrations
gdomorphologiques ryLdE-K et MANIA, 1977; MANIA et a1.,1980), pal6ontologiques
(MANIA, 1980; HEINRICH, 1980) et pal6obotaniques (MAI, 1980). HARMON er a/.
(1980) ont publid une datation23ATW234U dr.228 000 + 17 000 - 12 000 ans BP pour une
lentille de calcite incluse dans le travertin sableux qui a liw6les restes humains. Cet dgc, qui
correspondrait au stade 7 delacourbe de paldotemp6rature de Schackelton et Opdyke, parait
trop r€cent, compte tenu des donn6es paldontologiques. Celles-ci suggdrent un ige en rapport
avec le stade 9 ou 11 (COOK et al., 1982), soit 330 000 ou 400 000 ans BP (KUKLA,
1978). COOK et al. (1982) font 6tat de datations absolues non publides (notamment de
Schwarcz et Latham) qui conforteraient cette hypothdse. Enfin GRUN (communication orale
- prdsent colloque) a obtenu, par datation ESR, un ige de 450 000 ans BP qui correspondrait
au stade 11 ou 13. Ces datations anciennes sont plus en accord avec les donndes fauniques et
la morphologie primitive de I'homme de Bilzingsleben.

Les restes humains ddcouverts dans ce gisement sont constituds par une molaire
supdrieure (Ml ou M2), des fragments de frontal, de paridtal et surtout une dcaille de
I'occipital assez compldte. On n'observe aucun caractere d6riv6 ndandertalien, et la
morphologie de fragments conservds est comparable i celle des parties correspondantes du
crdne de Pdtralona ou de Vdrtesszcill0s, peut-Otre m0me en plus primitif, avec notanurrcnt un
plan occipital plus court. [€ torus occipital est mal ddlimitd vers le haut dans la rdgion
inddiane,'et, lt'encore, VL&K et MANIA (1977) ont ddcrit et figur6 des insertions'des
muscles peauciers occipitaux plac6es trds haut sur le plan occipital.

(2) f"es donn6es d'HOWELLS (1975) sont sensiblement diffdrentes.
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SWANSCOMBE (Kent, Grande-Bretagne)

En 1935, un occipital humain isol6 fut d6couvert i Swanscombe, dans une caribre de
graviers (Barnfield Pit), l la base des "Upper middle gravels". Le m€me niveau liwa un pa-
ri6tal gauche I'annde suivante et 20 ans plus tard le paridtal droit compldtant cet aridre-crdne.

L'dge des graviers de Swanscombe est gdn6ralement consid6r6 comme "Hoxnien"
("Mindel-Riss"), mais la couche doir provient le fossile humain pourrait 6re sensiblement
plus r6cente que les niveaux infdrieun d'oir provient I'essentiel de la faune; I'ensemble de la
sdquence attestant de plusieurs phases climatiques (voir discussions in COOK et al,1982).

L'arribre-crflne de Swanscombe montre d'indiscutables caracGres ddrivds ndandertaliens
(voir p. 77). On peut citer en particulier le fort ddveloppement de l'dminence
juxtamastoi'dienne (STEWART, Lg6y'.) et la pr6sence d'un faible torus occipital, d saillie
bilatdrale marqu6e, associ6 i une fosse sus-iniaque peu profonde et €tal6e mais nette
(HUBLIN 1978a, 1978b; SANTA LUCA, 1978). Sur le plan occipital, il faut noter
I'existence de lignes nuchales suprOmes en position trbs 6levde, et qui passent, comme le
sillon supratoral de Vdrtessziilltis, i environ 40 mm de I'inion. THOMA (1966) a fail
observer que cette distance est plus importante que celle observ6e sur tout auue crine humain
actuel ou fossile.

STEINHEIM (Wiinemberg, Rdpublique F6d6rale d'Allemagne)

Ir niveau de la carridre Sigrist qui a liw6 le crine de Steinheim a 6t6 dat6 par la gdologie
et par la pal6ontologie du "Holstein" ("Mindel-Riss") (ADAM, 1954; BRUNNACKER,
L975). Cependant la position chronologique prdcise de ce spdcimen dans les brumes
antd-rissiennes reste mal ddfinie. L'association du crine aux faunes fossiles 6tudi6es est
m€me mise en doute (BRUNNACKER in Butzer et Isaac, 1975, p. 895). De plus,
BRUNNACKER (1975) fait 6tat de la prdsence d'un pal6osol interglaciaire entre les graviers
et le loess rissien qui surmontent le niveau sableux du crine, observation qui contribue i
"vieillir" g6ologiquement le fossile.

De tous les restes criniens antd-rissiens, ceux de Steinheim sont certainement les plus
graciles et ont 6td attribuds i une femme; ils pouraient tdmoigner d'un tnds fort dimorphisme
sexuel parmi ces populations (WOLPOFF, 1980). En grande partie pldsiomorphe, le crine
de Steinheim, comme celui de Swanscombe avec lequel il a 6td souvent rapproch6
(HOWELL, 1960; WEINER et CAMPBELL, L964), fait encore souvent figure de
"pr6sapiens" europden (ADAM, 1985). Il montre toutefois quelques caracteres ddriv6s
ndandertaliens dans la r6gion occipitale (IIUBLIN, 1978a).

L'ensemble du crdne est fortement ddform6, et on peut se demander quelle est la part de
cette ddformation dans I'aspect du crine en vue postdrieure, dont la forme pentagonale a6t€
sensiblement exagdr6e par une compression latdrale. Dans la rdgion occipitale le diambtre
biastdrique a dtd rdduit par cette ddformation qui a placd l'6caille en position un peu oblique
par rapp-ort i un plan coronal. L'ensemble de I'os est fortement corrodd et il est difficile de
Iire de-fins ddtails anatomiques. Toutefois, le plan occipital montre comme celui de
Swanscombe deux saillies latdrales trds nettes qui correspondent i un faible torus occipital de
type ndandertalien. Au-dessus, dans la rdgion m6diane, s'6tend une fosse, ou plut6t un
m6plat sus-iniaque dtendu, bordde vers le bas par un bourrelet dtroit, mais non ddlimitCe vers
le haut.

Laface est gdndralement considdrde comme non ndandertalienne: aplatie (STRIN_GER,
1978) et pourvue d'un maxillafue e inflexion (VANDERMEERSCH in Bon6 et a1.,.1978,_p.
177). Mon examen personnel du crine me conduit cependant i moddrer cette position. La
face est considdrablement ddformde, sa partie nroyenne 6tant repouss6e vers I'arribre et vers
la droite. Le malaire et le maxillaire droit, qui sont mieux conservds qu'i gauche, sont ainsi
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t6lescopds et montrent un ddcrochement le long de leur sutune cornmune. Dans la rdgion
infraorbitaire, le maxillaire s'est pli6 le long de la gouttiOre qui prolonge vers le bas le trou
sous-orbitaire, conune en t6moignent les nombreuses fissures verticales qui parcourent cette
rdgion de la face. Irs processus frontaux du maxillaire sont en position presque sagittale. tr
est difficile d'apprdcier I'importance de cette ddformation dans l"'inflexion" du maxillaire,
mais, en tout 6tat de cause, elle ne peut etre n6glig6e. Il faut ajouter qu'en vue frontale,
comme chez d'autres pr6ndandertaliens le contour inf6rieur de I'os prdsente une concavitd
(incurvatio inframalaris de SERGI,1947) peu marqu6e et ne montre pas d'incisura nularis
(WEIDENREICH, t943).

CONCLUSION

L'analyse des plus anciens fossiles humains europ6ens et la recherche de la date
d apparition des tout premiers caractdres d6riv6s ndandertaliens sont rendues trbs difficiles
par la d6faillance du cadre chronologique dans lequel s'organisent ces gisements. L'abandon
de la chronologie glaciaire alpine, au profit de l'6chelle des stades pal6oclimatiques des
courbes isotopiques, est pronee depuis plusieurs ann6es (KUKLA, 1978), mais il est loin
d'6tre effectif. Parmi les spdcimens concern6s la plupart sont tenus pour "mindel" ou
"holstein" sans plus de pr6cision. Malgrd I'anciennetd des premibres dtudes paldonto-
logiques, ou peut-Ctre d cause de cette anciennetd, le cadre biostratigraphiquademeure
incertain et les doutes qui entourent souvent les d6terminations des faunes fossiles rcndent
aldatoire leur interpr6tation chronologique. Enfin, les diffdrentes techniques de datation
physico-chimiques applicables dans ces p6riodes sont encore loin dOtre capables d'apporter
un point final i ces interrogations.

Dans 1'6tat actuel de nos connaissances on peut simplement reconnaitre dans cette s6rie
de pidces probablement trois groupes chronologiques:

- Tout d'abord la mandibule de Mauer qui, associde i une faune crom6rienne, est consid6-
r€e comme le plus vieux sp6cimen europden.

- Un groupe intermddiaire constituf par les fossiles de Tautavel, de Vdrtesszdll6s et de
Bilzingsleben. Il est possible que le crine de Pdtralona se situe chronologiquement proche
de ce groupe.

- Un groupe rdcent vers la fin du "Holstein" et du "Hoxian" repr€sentd par I'aribre-crine
de Swanscombe et par celui de Steinheim.

Pour simplifier la discussion j'examinerai successivement deux zones anatomiques:
I'arridre-crdne, puis la face et la mandibule. Pour ce qui est de I'arridre-crine, qui est connu
dans le groupe intermddiaire et dans le groupe rdcent, deux morphologies distinctes
apparaissent tres chirement, en conformitd avec la rdpartition chronologlque. Steinheim et
plus encore Swanscombe pr6sentent d6ji un certain nombre de caiactbres ddrivds
ndandertaliens sur I'occipital. La fosse sus-iniaque et le torus i saillie maximale bilatdrale qui
vont caractdriser les ndandertaliens sont ddje perceptibles. Tous les occipitaux liw6s 

-en

Europe par des niveaux plus r6cents prdsentent ces dispositions, jusqu'i I'apparition des
premien hommes de type moderne dans nos rdgions. Au contraire,les occipitaux reprdsentds
dans le groupe intermddiaire possbdent des caract6ristiques plCsiomorphes. Sur
Vdrtesszci[tis, Bilzingsleben et P6tralona le torus occipital est continu et i saillie maximale
mddiane (3). Irs deul types morphologiques pr6sentent en commun la prdsence de lignes
nuchales sup€mes ou un sillon supratoral en position 6lev6e sur le plan occipital, du moins

(3) Oevant cette observation, on pe.ut s'interroger sur I'opportunitd de choisir I'occipital de Swanscombe pour
reconstituer I'os manquant de I'homme de l'Arago.
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sur les pibces suffisamment bien conserv6es pour pennettre I'observation. Ce caractbre les
distingue en particulier des Homo erectus et des Homo sapiens primitifs asiatiques. Ir
passage d'un occipital de type V6rtessz0lltis I un occipital de type Swanscombe ! p9 s'op61er
par une relative gracilisation, p- un accroissement de la convexit6 du plan occipital et par le
tl6veloppement, dans la rdgion mddiane du plan occipital, d'un m6plat puis d'une fosse
sus-mlaque.

Les donndes relatives tr l'dvolution de la face et de la mand,ibule sont plus confuses. On
admet souvent que les caracteres d6riv6s n6andertaliens de la mandibule sont li6s i la
morphologie faciale particulibre de ce groupe (RAK, 1986). Ainsi, I'existence d'un fort
espace r6tromolaire et d'un trou mentonnier en position recul6e par rapport i la s6rie dentaire
traduirait essentiellement une avancde de I'arcade dentaire infdrieure, rdpondant d la
projection de la partie moyenne du massif facial. La mandibule de Mauer ne montre pas ces
caractdres et se situe probablement en amont de I'apparition de la morphologie
n6andertalienne. Cependant I'examen des mandibules plus r€centes ambne i temp6rer cette
affirmation. A Tautavel, Arago 13 et Arago 2 montrent I'un une morphologie presque
compldtement primitive, et I'autre de nettes apomorphies ndandertaliennes. Irs restes
mandibulaires d'Atapuerca prdsentent eux aussi des apomorphies n6andertaliennes alors que
la mandibule de Banyoles, supposde 0tre plus rdcente (de LUMLEY in Bon6 et a1.,1978,
pp. 176-177), n'en possbde pas. Enfin si I'on retient les corrdlations stratigraphiques et
palynologiques les plus r6cemment obtenues pour les niveaux de la niche de Montmaurin
(TAVOSO, 1982; GIRARD et RENAULT-MISKOVSKY, 1983), la mandibule de
Montmaurin daterait de la fin du "Riss", ou m€me du ddbut du "Riss-Wtirm", et non du
"Mindel-Riss" (MEROC, 1963). Si cet ige r6cent se confirmait, nous disposerions encore
d'un spdcimen trds primitif et ne poss6dant pratiquement pas d'apomorphies
n6andertaliennes, alors m6me que des niveaux contemporains liwent un matdriel crinien et
mandibulaire attestant du d6veloppement d6ji avancd de la lignde pr6ndandertalienne. Dans
ce contexte, on peut l6gitimement se demander quelle est le degrd de signification
taxonomique d'une mandibule pr6ndandertalienne ancienne isol6e.

Dans le groupe interm6diaire, avec la mandibule Arago 2 surtout, mais aussi avec la face
Arago 21, et, s'il fait partie de ce groupe, le crdne de Pdtralona, on voit apparaitre le tout
d6but du ddveloppement d'une morphologie faciale ndandertalienne, alors que les arridre-
crdnes demeurent, dans la m€me pdriode, ddpourvus d'apomorphies ndandertaliennes. Cette
antdriorit6 de I'apparition des caracteres ndandertaliens de la face par rappoft d ceux de
I'arribre-crdne reste hypothdtique. Elle se fonde essentiellement, en fait, sur I'interpr6tation
que I'on peut faire du plus mal dat6 de tous ces sp6cimens: I'homme de Pdralona. C'est la
s-eule facb humaine non d6form6e connue en Europe avant le "Riss". L'6tat de d6formation
d'Arago 2l et de Steinheim rend difficile sur ces individus I'examen des caracteres de la
r6gion maxillo-malaire, surtout dans leun aspects mdtriques. Ndanmoins, dans 19 gfoupe.le
plus r€cent, le cr6.ne de Steinheim prdsente peut-etre encore une morphologie maxillo-malaire
relativement primitive; mais, rr€me si c'est bien le cas, ce caractare est manifesternen! exag6r€
par la d6formation. Une nouvelle fois se pose le problbme de I'dge prdcis de ce spdcimen et
de son ige relatif par rapport i Arago 21, Pdtralona et Swanscombe. En prenant aussi en
compre les observations faites sur les mandibules, il est possible qge l1 (gigq faciale
tdmoigne d'une plus grande variabilit6 individuelle que I'arridre-crdne d I'int6rieur des
populations pr€ndandertaliennes, et, porir reprendre un argumeqt d6-v9lopp6 par THOMA (in
bone et a1.,1978,p. 178), que I'apparition des caracteres ndandertaliens de la r6gion fagialg
se fasse par augmehtation piogressive de la fr6quence d'une nrorphologie ddriv6e, au sein de
populations faisant preuve d'un assez grand polymorphisme.

Pour finir, il faut rcmarquer que sur ces fossiles anciens la morphologie ndandertalienne
se nret en place de fagon discrbte. En Europe, on dispose ailsi de spdcimens-trbs complets,
cornme P{^tralona et Sieinheim, ou d'une s6rie comme celle de I'Arago, oir seulement un petit
nombre de caractbres ddriv6s ndandertaliens peuvent etre mis en dvidence. Cest porrrquoi
des pidces plus fragmentaires, qui ne prdsentent que des caracteres pldsiomorphes, ne
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peuvent certainement pas €tre tenues pour les tdmoins ddterminants de I'existence d'un
groupe totalement primitif. C'est certainement le cas des fossiles de Vdrtesszcill<is et de
Bilzingsleben. Dans la discussion sur la date d'apparition des premiers caractCres d6rivds
nfandertaliens, et compte tenu du niveau de disthmination tixonomique recherchd, ces
pidggs dewaient €tre tenues pour des incertae sedis . C'est peut-etre aussi le cas d'un
sp6cimen aussi fameux que la mandibule de Mauer.
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