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PREMIÈRE PARTIE 

TECHNIQUE ET LANGAGE 





CH-$PITRE 1 

L’IMAGE DE C’HOMME 

A tous les nivenus de civilisation, depuis les temps les 
plus reciilés, l’une des préoccupations fondamentales de 
l’homme a été la recherche de ses origines. Cet attrait 
de  retrouver son reflet dans les eaux profondes du pass6 
s’est gén6rûlenient satisfait à frais modiques. Aujourd’hui 
encore, si tous les homnies de culture moderne ont le même 
désir que leurs ünc6tres de savoir d’où ils viennent, à défaut 
de savoir où ils vont, il suffit de courtes allusions au passé 
des grands singes pour rassurer la moyenne d’entre eux. 

Ce besoin de plonger vers les racines est si puissant qu’il 
ne peut répondre au seul moteur de la curiosité. 1.a Préhis- 
toire est sentie par de nombreux préhistoriens comme une 
affaire personnelle, c’est peut-être la science qui dionombre le 
plus d’amateurs, celle que chacun croit pouvoir pratiquer 
sans compétence très particulière. Les richesses archéolo- 
giques éveillent presque en chiique homme le sentinient d’un 
retour et il en est peu qui, ii la première occasion, résistent 
à la tentation d’étriper la terre, comme un enfant désarticule 
un jouet. La recherche du mystère des origines et les senti- 
ments complexes sur lesquels elle se fonde sont nés sans 
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doute avec les premieres lueurs de la réflexion puisque! 
l’homme de Néanderthal, sur l i k  fin d e  sa longue histoire, 
ramassait d6 j i  des fossiles et des pierres de forme ciirieuse. 
S’il est difficile pourtant de prêter à l’homme de Néander- 
thal les préocciipaticms d’un préhistorien actuel, par contre 
il n’y a guCre de cheniin à parcourir your retrouver HOUS 

l’écorce scientifique du  chercheur d’aujourd’hui, intacts et 
toujours crépusculaires, les memes sentiments ii l’égard de 
ce qui  est doublemelit enfoui dniis la terre e t  dans le passé. 
I1 serait vain de prétendre échapper G un besoin forida- 

mental aussi puissant que celui qui porte l’homme à se 
retourner vers ses sources, mais l’analyse des sources est 
peut-être plus lucide et certainement plus pleine si l’on 
cherche non pas seuIement ii voir d’oii vient l‘homme, mais 
aussi oii il est, et où il vil peut-être. On ne compte plus, 
depuis quelques années les ouvrages qu’a suscités le magni- 
fique essor de la Paléontologie e t  il n’est plus guère de 
lecteur pour qui  la nageoire-patte du  Cœlacanthe ait encore 
des secrets. On compte aussi, moiiis nombreuses, des auvres, 
qui ont pris la route inverse et  tenté d’intégrer le présent 
humain dam su loiigue préhistoire. 1,’iiitérêt soulevé par les 
écrits consacrés ii notre lente ascension et A celle de la pen. 
Sée montre ù quel point la préhistoire répond à un besoin 
profond de confirmation de l’intégration spacio-temporelle 
de l’homme (voir chap. XI et XTII). Je pense que, sous- 
tendue par une métaphysique religieuse ou par une diulec- 
tique matèrialiste, In préhistoire n’a pus d’autre signification 
réelle que de situer l’homme futur dans son présent et son 
passé le plus lointain. Dans le cas contraire elle ne serait, 
explicitement ou implicitement, que la substitution d’un 
mythe scientifique aux innombrables mythes religieux qui 
règlent en quelques mots le probléme des origines humnines ; 
I moins qu’on n’y voie une sorte de poGme épique, xiarrtint les 
nventures prestigieuses de quelques héros étrangers ii 
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l’homme. C’est poûrquoi, avant d’entreprendre le k i t  des 
relations géologiques entre la technique et le langage, il n’est 
peut-être pas inutile de rechercher comment, en divers 
temps, les hommes ont vu l’homme qu’ils étaient. 

LA PÉRIODE PRÉSCIENTiFIQUE 

Il nous est bien difficile de dire comment l’homme de Cro- 
Magnon imaginait sa propre réalité, mais nous possédons des 
centaines de mythes, empruntés iiux peuples les plus variés, 
des Esquimaux iiux Dogons; nous possédons les grandes 
mythologies des civilisations de  la Méditerranée, de l’Asie et 
de l’Amérique, les œuvres des théologiens e t  des philosophes 
de l’antiquité et du moyen fige, celles des voyiigeiirs euro- 
péens, ariibw ou chinois antérieurs au  XVIP siècle. 11 s’en 
dégage une image de  l’homme si profondément cohérente 
qu’une analyse globale piirait possible. Elle est utile, en tout 
cas, pour prendre conscience de la transformation qui s’est 
produite jusque sous nos yeux dans In perception de la réa- 
lité de l’homme. 

I1 est assez difficile, aujourd’hui, de concevoir snns le 
secoura de la géologie, sans paléontologie, sans évolution. une 
science de  l’homme toute prise dans un univers terrestfe 
peine entrouvert et sur une tranche de temps sana epaisseur. 
La variation y est métamorphose, l’apparition, création 
immédiate, et ce que nous concevan8 en étalant lee Gtree sur 
l’échelle du temps y est A accepter dans un naturel fun- 
tastique et uniquement dans l’eepace. A l’esprit médiéval, le 
Pithécanthrope n’aurait pas été une surprise, il aurait accepté 
l’homme-singe comme il acceptait l’homme à tête de chien, 
l’imipède, la licorne. Les cartes du début du XVI’ siéclc sont 
encore, pour l’Amérique en particulier, peuplées de cynocé- 
phales R la démarche: humaine ou d’homme sans téte dont la 
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poitrine porte les yeux, le nez et la boiiche, telle la carte de  
l’amiral turc Piri Reis, exécutée en 1513 sur un modéle pro- 
bablement emprunt6 ;I Cliristoplie Colomb. 

Le transformisme n’étiiit pas formulahle positit ement 
puisqiie In geste des héros et des dieux iinimait toute transfor- 
mation. Le philosophe entrevoyait h e n  les frontiZres de la 
fable dans le champ étroit de son expérience, I’exploration 
anthropologique le conduisait bien A se définir comme l ’ h e  
central du moiide vivant, mais sa vision était essentiellement 
ethnocentriste. C’est en effet l’ethnocentrisme qui définit le 
mieux la vision préscientifique d e  l’homme. Dans de très 
nombreux groupes humains, le seul mot par lequel les 
membres désignent leur groupe ethnique est le mot 

hommes ». L’assiinilation de l’ethnie f tine sorte de c( moi n 
idéal, réunissant les qualités du bien et du beau, fait opposi- 
tion à la tendance ii placer uu delà du monde familier les 
peuples monstrueux qui réalisent dans leur aspect et dans 
leurs inœurs, au  maximum, le inal et l u  laideur. La nicme 
attitude est sensible durant la p6riode préscientifique à l’égard 
du  singe qui  est l’antipode monstrueux de l’homme civilisé. 
Cela explique assez bien la trouble assimilation des démons, 
des peuples inconnus et des singes dans l’imagerie geogra- 
phique jusqu’nu XVI“ siècle. Cette attitude sera directement 
transposée à l’anthropologie au X V I X I ~  siècle et donnera nnis- 
sance à la fois aux tentatives d e  justification scientifique des 
préjugés raciaux e t  A la paléontologie humaine. 

Au lieu de placer des hommes, tous identiques en essence, 
a u  bout d’une ligne évolutive comme nous avons appris H le 
faire, le penseur préscientifique considère comme les hommes 
essentiels ceux qui constituent son propre noyau ethnique, 
au  delà duquel, en auréoles de plus eii plus lointaines, itppa- 
raissent des êtres dont l’humanité est moindre et  s’accom- 
mode d’hybridations de  plus en plus étranges. 

Création résoIue prir les mythes d’origine, absence d’une 
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perception de l’immense profondeur du  temps, ethnocen- 
trisme et mystère d’un monde où les limites du naturel et  du 
surnaturel se perdent diins les confins géographiqiies carac- 
tkisent, chez l’Esquimau ou l’Australien comme chez l ’ q d o -  
rateiir du moyen “e, l’image de  l’homme, variable ditns 
l’espace au  delà dc toute cohérence biologique, mais stable 
dans un temps satis profondeiir. Le roman populaire, chi- 
nois, (( Si yeou k i  )> ou c( Voyage vers l’ouest », rédigé au  
XVI‘ siécle par Woii T‘clieng Ngeng, illustre bien cette vision 
oii se superposent l’ethnocentrisme et le dédoublement de 
l‘homme par son jumeau monstrueux. Le bonze voyageur 
San Ts’ang, accompagné de ses disciples, le roi-singe, le San- 
glier à corps d’homme et le poisson ii forme humaine, tra- 
verse le  monde pour se rendre au mont sur lequel réside ie 
Bouddha. Pendant de longs épisodes stéréotypés, les héros 
parcourent des pays dont les habitants sont à très peu de 
chose: près calqués sur les Chinois, mais dont les for& et les 
monts sont hantés par des monstres qui sont pratiquement toils 
cles animaux humanisés. Le report ethnocentriste du monde 
diinois sur les collectivités humaines traversées se comhine 
avec le dédoublement nionstrueiis des habitants des contrées 
sauvages pour s’opposer aux voyageurs, eux-mémes d6doiibli.s 
en un bonze chinois et trois animaux particuliZrement riches 
en symboles obscurs : le singe, le porc et le poisson. 

L’exploration de l’espace devait modifier cette image avant 
l’exploration du  temps. Le xvie siècle ébauche la dissipation 
des monstres; la dkcaiiverte d‘un univers de plus e n  plus 
large, peuplé d’hommes differenis par la couleur 011 par les 
mœurs, mais tous simplement humains, sauvages ou poli- 
cés, mais tous construits sur un commun modèle, introduit 
peu ii peu une image rationnelle de l’humanité,. C’est le 
moment d’ailleurs oii 1’Cchelle du temps commence à acqué- 
rir une certaine prolondeur ; IN connaissance des armes de 
pierre chez les s a r i v a p  (IC I’Amériqiic? incita ii des rappro- 
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chements avec nos propres outils préhistoriques et le senti- 
ment jusqu’alors t r b  vague de l’évolution miltérielle des 
hommes commence à s’imposer rationnellement. Le 
XVI’ siècle, avec ses cabinets de  curiosités, marque le départ 
des musées d’histoire naturelle et d’ethnographie. La plu- 
part des objets riipportés alors sont des armes, des vête- 
ments, des objets précieux et ne se disiiiiguent pas des é1E- 
ments du trophée antique. 

Tous les ouvrages de préhistoire ménagent tine petite place 
aux précurseurs. Lucrèce et  ses cinq vers sur les iiges de  
la pierre et des métaux Mercati et  son affirmation dans la 
u Metallotheca », ii la fin du XVI’ siècle, du  caractère humain 
e t  très ancien des pierres taillées y ont une place éminente, 
mais il faut souligner que la position du  problème paléoiito- 
logique reste totalement étrangère i l’esprit de ces précur- 
seurs. Leur vision est foncièrement identique ii celle des 
primitifs. Pour la pensée de la Renaissance, le champ s’est 
élargi, l’ethnocentrisme a changé de forme et  s'est orient6 
vers une hiérarchisation des valeurs humaines qui aboutira 
plus tord dans le racisme. Toutefois le monde nouveau reflcte 
l’antique division. Les Barbares ont changé et les monstres 
hyperboréens deviennent de plus en plus problématiques, 
mais beaucoup de flou sul>siste encore dans l’image fonda- 
mentale. 

LE X V I I ~  ET LE X V I I I ~  SIÈCLE 

Notis sommes parvenus au  point où les sciences naturelles 
vont devenir sciences exactes. L’anatomie comparée commence 
à se développer et  les problèmes qui doivent alimenter la 
science de l’homme jusqu’à nos jours prennent rapidement 
forme. I,e mouvement naturaliste du  X V I I ~  et surtout du 

Toutcs les notes son1 reportées en fin de volume, pp. 301-307. 
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X V I I I ”  &%le est romparable Q celui de l‘astronomie ;III xvl‘ : 
un vaste pan de l’organisation universelle s’est révélé clans 
SH merveilleuse architecture mettant immediatement en caiise, 
pour des raisons sociologiques, les fondements de la philosa- 
phie religieuee. Ce qui allait devenir l’orage encyclopé- 
clique de la fin dii XVIII’ siècle s’est noué dans la considéra- 
tion des sciences naturelles. Les préoccupations sur la nature 
de l’homme sont plus qu’un épisode dans le mouvement ratio- 
naliste qui devait emporter la civilisation traditionnelle, mais 
il est intéressant de noter que dans le mouvement général 
bs idées ont constamment dépassé les faits et que les consé- 
quences de l’origine zoologique de l’homme étaient déjti 
tirées plus d’un siècle avant qiie le premier fossile humain 
snit apparu. 

Le XVIII‘ siérle &tablit, en réalité, sur (les Obaiiches de 
preuves, tout un nystéme de pensée dans lequel nous soinmes 
encore pleinement engagés. Ruffon écrit de 1749 A fiil mort 
en 1788 les trente-six volumes de son u Histoire, niiturellc )) 

oii il brasse avec une ampleur majestueuse, dans la musse 
d ’me  documentation encore imtable, les deux problcmes qui 
vont enflammer le XIX’ siècle : la situation zoologique de 
l’homme et  le caractère vertigineux des époques géologiqiies, 
Buffon, dans son apport personnel, suivait un mouvement 
scientifique profond et  son époque fourmille d‘ouvrages 
comme celui de N. de  Maillet, publié en 1755 ’, dans lequel 
l’auteur, se fondant sur une théorie astronomique, géologique 
et  évolutionniste sans grande rigueur documentaire, assigne à 
la terre un irge de plusieurs centaines de milliers d’ann6es. 
i,a bntaille de 1’Evolution se déroule déjà Bur plusieiirs fronts 
dont la renconïre ne se fera qu’au milieu du X I X ~  siècle, 
lorsque la géologie, l’anatomie comparée et l’ethnographie 
convergeront sur la sociologie. En 1735, le Suhdois I.inn6 
dans sa classification des êtres vivants matérialise définitive- 
ment la position zoologique de l’homme qui devient une 
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espi.ce, homo sapiens, dernier échelon de la série couronnée 
par lea Primates. A cette époque, la Paléontologie est tout 
juste implicite et il faudra cinquante ans encore pour que 
l'ordre logique des espéces vivantes trouve son double dans 
la série chronologique des fossiles, mais des ce moment le 
singe e t  l'homme sont liés. L'idée se forme d'un enchaine- 
ment des espèces et  quoique la conséqueiice logique de cet 
enchaînement, celle de l'émergence progressive de  l'homme 
ii partir des primates, ne se dégage pas encore clairement, 
l'image d e  l'honime à la fin du XVIII~  siècle est déjà singuliè- 
rement proche de celle que notre sii.cle devait adopter. 

L'idée de continuité zoologique s'est imposée rapidement : 
en 1764, Jlaubenton publie un mémoire sur (( la situation du 
trou occipital dans l'homme et les animaux n qui inaugure 
d e  très loin les préoccupations relatives ii la station debout ; 
en 1775 Blumenbach, zoologiste allemand, concrétise l'an- 
thropologie des races dans << De generis humani uarietaîc! 
nativa )) ; eii 1799 enfin, l'anglais White publie un travail 
(( sur la gradation régulière de l'homme et des animaux ». Le 
siècle se termine ainsi, toutes choses en place pour le déchai- 
nement du WX'. L'homme iipparait cluirement dans lil variété 
de sea races et dans sa proximité zoologique avec les mammi- 
fères supérieurs. I1 ne manque encore que de restituer au 
temps humain sa profondeur rhelle. La géologie a déjà pré- 
par6 le terrain, mais si l'image préscientifique d e  l'homme 
s'est évanouie, la vertigineuse descente au fond des temps est 
;i peine amorcce et Iii piiIéontoln&e n'est I ) i \s encore née. 

LE six' SIÈCLE 

En 1800, John Frerc, naturaliate anglah, publie le résultat 
d'une observation faite par lui en 1797 et attribue deo silex 
taillés assnciés ii des ossements d'animaux ii la prcsenct! dr: 
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I‘honime en des temps triis antérieurs aux temps actuels. 11 
fallut d’ailleurs attendre 1872 pour que John Evans fasse 
revivre cette observation passée inaperque. 11 serait injuste de  
dire que le xixc siècle n’a fait que récolter ce que le XVIII’ 
avait semé pour Ini. Les Oeuvres de Cuvier et d’Etienne Geof- 
froy Saint-Hilaire, de  Lamarck, l’épopée de Houcher de  
Perthes, I’iib~ndiiiite floraison des anthropologues et des pré- 
historiens dims toute l’Europe, donnent un corps ii la science 
qui s’Êdifie ii travers les découvertes pour aboutir ;I la synthèse 
vers la fin du  siècle, en prenant pour pivot l’évolutionnisme de 
Charles Diirwin. C’est en 1859, en marge d u  courant A peine 
naissant de la science préhistorique, que Darwin publie 
I’ (( Origine des espèces ». C’est en réalite avec lui que le 
niouvement kbniiché par Riiffon prend fin. Natiiraliste et non 
prbhistorien ou anthropologue, Darwin, comme les naturii- 
listes du  X\’III’ siècle, est parti d u  tréfonds de la géologie 
stratigraphiqiie, de  la paléontologie et de la zoologie actuelle, 
car, en définitive, consequence ou couronnement de l’évolii- 
tion, l’homme n’est compréhensible que dans la totalit6 
terrestre. Darwin calmait définiLi\ emeiit la soif des ency clopé- 
distes et il est de fait que depuis son œuvre, si I’hvolution- 
nisme s’est charpenté en profondeur, il n’a plus progressé 
dans sa teneur essentielle. La conscience moyenne l’a piirfai- 
tement perçu lorequ’elle a lié, abusivement mais de mani6re 
révélatrice, le nom de Darwin et  l’expression : u L’homme: 
descend du  singe ». L’image de l’homme, à 1ii fin du  
XIX’ siècle, alors que la Préhistoire conime délasbernent d’ama- 
teur bat son plein, alors que les premiers crânes de I’honime 
de Néanderthal et du Pithécanthrope jaillissent de terre, est 
celle de l’ancêtre simien lentenient iimélioré au  cours des 
âges. Cette image complète de maiiih-e idéale celle du  
X V I I I ~  siècle qui n’osait encore voir en nous que de proches 
cousins des primates. 

Autour de cette idée ceiitriile de I’apparieiiniicw zoologique 
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de  l’homme un tissu dense de  querelles s’est tramé. La 
paléontologie, l’anthropologie, la préhistoire, l’évolution- 
nisme sous toutes ses formes ont été la justification de prisefi 
de position qui avaient d’autres sources, mais parce que le 
problème d’origine est commun à la religion et à la sc-ieiice 
naturelle, parce qu’en démontrant l’une ou l’autre on peut 
penser abattre l’opposée, l’affaire du singe a tenu longtemps 
une position centriile. Que les motifs aient été extérieurs ii lia 
recherche scientifique n’est aujourd’hui guère douteux. Avec 
le recul, ces querelles seinblent bien vides et il est certes plus 
profitable de rechercher comment, à travers les découvertes 
successives et au fil des hypothèses, l’image actuelle de 
l’homme prhhistorique s‘est forgée. 

HISTORIQIJE DES u PRE-HOMMES M 

L’esprit est passablement désarmé lorsqu’il se trouve en 
présence de filits pour lesqiiels il ne dispose pas de réfé- 
rences antérieures. On peut dire que les fossiles humains ont 
été vus et interprétés avec les veux que chaque époque prê- 
tait aux pléoiitologistes. Cela est particuliélrement frappant 
pour les plus anciens et il n’est pas sans intérêt d’essayer de 
restituer les grandes étapes de l’interprétation en paléonto- 
logie humaine. 

Aviint 1850, les préhistoriens disposent d’élémente théo- 
riques déjà importants. Ils savent que la terre eRt très 
uncienne. qiie même la période d’existence humaine a &té. 
très longue et marquée par des bouleversements gtblogiqiies 
importants. LA preuve que l’hoiiime il vécu chez nous avec 
le renne et l’éléphant est déjà administrée puioque ver@ 1810 
les fouilles ont commencé! dans les alluvions et  les cavernes. 
En France, en Belgique, en Angleterre, certains posent dé j i  
avec certitude le cnrmtère géologique dii passé humain. On 
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pourrait même aller plue loin : l’évolutionnisme lamarckien 
et I’assurance de la proximité de l’homme et des singes c*onsti- 
tuent déjà de vieilles acquisitions ; plus encore, en 1818 l’un 
des plus beaux crlnes néanderthaliens a été sorti de la brèche 
d’une grotte de Clilbrnltar. Dès 1833, dans la grotte d’Engis, 
en Belgique, Schnierling découvrait les débris d’un cr ine 
d’enfant néandertlialien, mais ce fossile n’est devenu 
c< lisible D qu’aprh la découverte d’un nombre suffiscint de 
Néanderthaliens et en particulier du  criine d’enfant de La 
Quina. I1 en étriit un peu de  même pour l’homme de Gibral- 
tar, car si ce fossile avait été réduit à sa seule calotte crâ- 
nienne, il aurait probablemeiit connu plus de succès ; sa face 
était incompréhensible à l’époque où‘ se construisait le mythe 
de  l’nnthropopithèque. Quatreftlges et Hamy en font une 
description exacte mais sans y attacher une importance parti- 
culière. Leur souci d e  construire, avec lea fragments crâ- 
niens les plus discutables, la a race de Canstadt », leur a 
fait niéconnaître in nature réelle de l’homme de NeandertliaJ 
lui-même. 

Pourtant rien n’est prêt pour établir une jonction entre 
l’évolutionnisme et  lee documentrr. 11 ne transparaît pus que 
l’image de .l’homme primitif soit autre chose que celle d’un 
homo sapiens, vêtu de dépouilles de  ses chasses e t  exerçant sa 
perçante intelligence à tirer de  la pierre les armes inclispen- 
sables ii sa primitive économie. Roiisseau, dans le CL Discours 
sur I’inégcilité des hommes B (1775, p. 103 et suivantes), donne 
l’un des premiers l’ébauche d’une théorie K cérébraliste D de  
I’évolution humaine. a L’homme naturel D doué de  tous ses 
attributs actuels, parti d u  zéro matérie1 initial, invente peu à 
peu, en imitant les bêltes e t  en raisonnant, tout. ce qui dans 
l’ordre technique et social le conduit a u  monde actuel. Cette 
image, extraordinairement simpliste diin8 sa forme, rernnr- 
quablement utilisée pour démontrer l’impasse où paraît 
conduire le progrès matériel, survit encore, dépouillés de 
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tout génie pliil(~opliiqiie, diiiis 1ii I>iisse littC.raturc tie viilgari- 
sation ou  dans la fiction I)réhisioriqiie. l.’esprit n’était nulle- 
ment prêt ii iidinettre que le siies ait pu Ctre tiiillii par 
quelque demi-singe ’. 

Lit  période siiivante se tVroulc de 1856, datc de In décoii- 
\cric de Ki.aiitlcrihii1, jiiaqcit: vers 1880. L’ambiance scienti- 
fique a compli.tcment cliangi.. La préhistoire dispose d’une 
i-lassification chroiiologicjiir: oii l’on distingue le Paléolithique 
(lu Néolithique. l)iiiis le l’iil6olithique un Age du mammoiitli 
précède I’Age (lu renne. Par-dessus tout, le mythe de  I’an- 
ciltre-singe ii pris forme ciir I’évoliitionnisme darwinien a eu, 
RUT lit pensée scientifique, des répercussions beaucoup plus 
fortes que les thbories dc Lamarck. D’autre part, les fos- 
siles existent. Le malheureux homme d e  Néanderthal, mis en 
pièces par les ouvriers, a dîi ii sii résistance naturelle de 
consercer une calotte crinienne qui ii joué l’acte décisif de la 
Paléontologie liuniaiiie. Exhumée en 1856, elle est dkj i  
reconnue en 1858 par Schaaffhausen comme un témoin de  
l’homme primitif. Dix ans plus tard, en 1866, la Belgique 
livre la miindibule de I..a Naulette que Quatrefages et Hamy 
introduisent en 1882 diins leur u race de Canstadt ». 

La science possède désormais Ies accessoires de l’Ancêtre 
humain, définissable. comme un être primitif, voîité, R U  crâne 
surbaissé, aux arcades orbitaires saillantes et  au  menton 
fuyant. Linné, Cuvier et Darwin convergent enfin et l’image 
de l’homme-singe 8e prkcise, il possède un nom, deux noms 
mîtme, puisqu’en 1873, Gabriel de  Mortillet hésite pour le 
baptiser entre l’Anthropopithèque et  1’Homosimien. 

I! n’est pas sans intérêt ’de reconstituer comment la légende 
de l’homme-singe a pris corps à partir des débris de deux 
authentiques néanderthaliens. J I  y avait, dans les vestiges, les 
seules parties qui pussent directement se prêter à une compa- 
raison avec les singes : les orbites, la voûte basse, le menton 
f i i y m t .  Si l’homme de N6;iiitlerihal était parveiiii intact ou ni 
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le crane de Gibraltar n’était pas arrivé vingt ans trop tGt, la 
Paleontologie humaine aurait peut-Ctre évité de tirer si forte- 
ment les Kélanderthalieiis vers les singes, mais tels que s’of- 
fraient les documents une interprétation excessive était iri6- 
vitable. L’erreur la plus grave et  la plus persistante a éti. 
d’établir alors une droite qui unissait à nous par l’interme- 
diaire des Néanderthaliens le brillant quatuor des anthro- 
poïdes actuels, gorille, chimpanzé, orang-outan et giblmii. 
Cet aspect d u  prol)lime humain sera d’ailleurs repris pliis 
loin. 

Vers 1880 I’homine descend <lu singe par l’entremise de  
1’Aiiihropopithi.que dont l’homme de Nkanderihal donne une 
image considérée comme vraisemblable. On ne siiit guh-e, oil 
:irrt.ter le moment géologique de  l’apparition et, A cette 
Epoque, les meilleurs esprits iidmetient qu’il existe des silex 
taillés ou craque1i.s par le feu jusqu’au cmur de I’ibre ter- 
tiaire, dans le Miocime et le Pliocihe. Si l’on considhe qu’en 
19.59, la découverte du  Zinjanthrope au Tiingiinyikii ;I mis eii 

présence d’un être auquel on hésite beaucoup i accorder le 
nom d’homme et qui taillait des outils aux confins de I’ére 
tertiaire, on s’aperqoit qu’une fois de plus les grandes visions 
justes se sont appuyées sur  des documents faux ou inexistants, 
car si l’erreur tenait ;i l’interprétation abusive des caracteres 
(les singes actuels, elle ne rksidait pas dims le postulat de  
l’existence de formes humaines tr6s primitives. 

I,’üttiiude des chercheurs Ginit d’ailleurs nuiincée. Topi- 
nard, en 1870, est encore presque gêné par l’image (l’un 
homme de  Néanderthal profondément simien et, saisissnnt 
une des idees de l’époque sur l’atavisme, il suppose vague- 
inent que le célébre fossile peut représenter, i l’âge du Mam. 
mouth, un survivant des fiibuleus ancêtres tertiaires. Piir ail- 
leurs les efforts les plus grands sont faits pour trouver parmi 
les fossiles connus d’autres représentants de la race primi- 
tive. Dans les (( Crania eihnica )) en 1873, Quatrefiiges et  
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Hamy riittacheront ailx fossiles de Néanderthal et de La IVau- 
lette les fmgnients les p lus  variés d’hommes :ictuels, comme 
la première mandibule d’.4rcy-sur-Cure, ou les pièces 
humaines de Cansiadt, d’Egisheim, de Gourdan, pour for.. 
mer une riice artificielle, celle de Canstadt, si ~ o u p l e  qiie 
bien peu de documents, pour peu qu‘ils soient limités à de 
modestes morceaux, refusent de s‘v insérer. Cette attitude est 
p;irticulii:remerit intéressante car les deux grands aiithropo- 
loguea ne manquaient ni d’une réelle compétence, ni d’hon- 
nêteti., ils manqiiiiient des éléments nbcessairm pour fonder 
l in iippiireil critique. 

J I  est intéressant de considérer la prudatioii qui transpa- 
raît tiaiis l’attitude des différents chercheurs. C. tle Mor- 
tillet, ribec s o n  Anthropopithèque (dont il dénomnie mcine 
lea races), ph ide  sans le moindre fossile ii l‘appui la cause 
(le 1’anci.ti.e singe et consent à voir diiiis l’homme de Nban- 
<lertliiil un demi-singe, mais il est gêné par les outils qui sont 
déjà trop humiiins et il imagine une invraisemblable explica- 
tion pili l’atavisme pour faire du cr ine lui-mGme la dépouilla 
d’un attardé (attitude qui i1 été périodiquement pratiquée 
juaqu’à nos jours). Hamy et Quatrefages diluent littériile- 
ment l’homme de  Néanderthal en y agr6geant’ dans la riice 
de <( Canstadt », le bric-H-brac de tous les fragments humains 
supposés fossiles. I1 en résulte ce fait ii peine Jurprenant que 
l’homme de Néanderthal leur semble reparaître, atavique- 
ment, jusqu’i nos jours. La tendance des anthropologues 
français de l’époque semhle avoir été de généraliser avec excès, 
iiloïs que Huxley ou King en Grande-Brètagne, Shaafliausen 
en Allemagne, sans échiipper ii la tendance vers le simien, 
paraissent avoir eu une idée plus juste de la situation réelle 
de l’homme de Néunderthul. 

Les vingt années suivantes ne modifient pas sensiblement 
les positions, le crâne de Gibraltar s’est assoupi dans la col- 
lection londonienne où il R trouvé refuge, après avoir été 
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bribement reconnu piir Husk en 1879 ; le silerice continue de 
régner sur lui. Piir contre, en 1886, ;i Spy en LIelgiqiie, on 
trouve enfin les éléments d’un crâne néanderîhiilicri qui auto- 
risent une reconstitution 8 peu pres complCte, insiiffisiiiits 
toutefois pour qu’on étal>lisse les caract6res exacts de sa posi- 
tion sur 1;i colonne vertébralfie et les proportions de son pro- 
gnathisme. L’évCnement capitiil de cette période est la décou. 
verte ii Jiivii par le Holliindiiis Tlubois, en 1801, d u  Pitli<c:in- 
thrope, avaîiir définitif de I’Anthropopithihue de G. (le Mor- 
tillet. A vrai dire le nouveau venu se limitait uric fois de 
plus ii une calotte criînienne, quelques dents et iin f h i u r ,  
mais il apportait ilne démonstration impeccnble : son front 
fuyait plus que celui de l’homme de Néanderthal, sea arcades 
orbiîaires formaient une v6rii;iMe visirre et la cliiiine unis- 
sant le chimpanzé à l’homme s’enrichissait d’un maillon sup. 
plémentaire. 1.e fémur, lui ,  éiait si parfaitement humuiii 
qu’il en h i t  presque gîbniint. 11 a fallu de grandes recherches 
pour y dkouvrir  quelques signes dénotant une discrète a p i -  
tude ii grimper. Les yeux iie voient que ce qu’ils sont pré- 
parés à voir et l’heure n’étnit pas venue de comprendre ce 
qui sépare radicalement Iü lignée humaine de celle des 
anthropoïdes. Déjà on pense pouvoir restituer au Pithécan- 
thrope son aspect vivant et à l’exposition universelle de 1900, 
son portrait apparaît, en pll tre et en grandeur nature (fig. 3). 
.4 vrai dire, cette reconstitution, qui fourmille d’invraisem- 
blances dans le détail, donne de  l’anct‘tre humain une 
silhouette en gros peu différente de celle qu’on lui prGte- 
rait 4 l’heure actuelle : il it le front très bas, le menton 
très fuyant, l’air très hagard, la station malgré tout presque 
droite. Sont iiivraiseniblables la position du crâne sur le cou, 
la forme de  la main, la longueur du  bras, l’ahurissant 
compromis qui a été fait entre le  pied humain et celui de 
l’orang-outan pour faire tenir l’ancêtre sur deux espèces de 
pinces de homard. Quelques poils sur In poitrine, une feuille 
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de vigne, deux vagues outils en bois de cervidh et une raie a u  
milieu du front plat compli.tent, ii l’aube du XA‘ siccle, le 
portrait du  chaînon manquant. La paléontologie s’est e n p i -  
gée pour longtemps encore dans le compromis entre I’anthro- 
poïde et l’homo sapiens, et jiisqu’à l’heure actuelle, non 
seulement l’image de l’homme-singe régnera dans la liitera- 
ture de vulgarisation, mais on percevra jusque dans les tra- 
v a m  les plus scientifiques une sorte de nostalgie à l’égard de 
l’ancêtre primate. 

LE xx’ SIÈCLE 

Les dix premières ann6es dii xxe siècle ont été niiirquées 
par la plus grande série de découvertes d’honimes primitifs 
qui ait jamais &té faite. L a  mandibule de Miiuer, le squelette 
de La Chapelle-aii?r-Sairits, le squelette di1 hloiistier. celui 
de La Ferrassie, celui de La Quina, ceux de Krapina, sor- 
tent de terre à une cadence extraordinaire. 1.a Paléontologie 
humaine est devenue une science et la préhistoire de son cOté 
a fait de considérables progrès. On dispose maintenant d’un 
cadre chronologique assez détaillé depuis l’Acheuléen jus- 
qu’au Magdalénien ; les variations des climats sont mieux 
connues et  la chronologie des géologues assure même pour 
les périodes proches un ordre de grandeur en milliers d’an- 
nées que la suite a montré acceptable. L’anthropologie 
anatomique, vigoureusement propulsée depuis le milieu du 
XIX’ siècle par Broca et ses successeurs, est parvenue à son 
apogée et les spécialistes mondiaux se partagent les fos- 
siles au milieu de controverses devenues, sauf exception, plus 
courtoises que celles de la génération précédente. L’image du 
Pithécanthrope ne progresse plus, il faudra attendre la 
(c révolution australopithécienne )) de ces vingt dernières 
annces pour débloquer la question du chaînon manquant. 
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Par  contre, l’homme de Néanderthal prend une. physionomie 
presque familicre, on en trouve un  peu partout, parfois en 
assez lion état de conservation, des jeunes et des vieux, des 
femmes et  des enfants, et  différents laboratoires d’Europe 
rivalisent de dextbrité dans le réajustage des menus fragments 
dont hélas sont constitués la plupart des meilleiirs spécimens. 
3larcellin Roule puhlie en 1911-13 un  travail fondamental sur 
l‘homme de La Clinpelle-nus-Snints, travail qui  emlmsse tout 
le problème de  l’homme d e  Rii.andertha1. Lorsqu’on consi- 
dCre avec recul les travaux des grands paléontologistes 
humains d u  clEl)iit de ce s i ide,  on ne  peut qu’etre frappé par 
1;i rigueur scientifique de leurs analyses e t  par la pertinence 
avec laquelle ils ont défini par rapport à nous et par rap- 
port aux singes les formes anciennes d’humanité qui leur 
etaient connues. le  singe, lui, a consi~Iéral>lement trou- 
LI6 la sérénité des recherches. I1 suffit de considérer les 
figures qui ornent les ouvrages ou de relire les analyses mor- 
phologiques pour s’apercevoir des toms que l e  primate n pu 
jouer au savant. I1 est bien certain que, partie nu X V I I I ~  sii.cle 
de l’idée, indiscutahle, de la proximité de  l’homme et des 
grands primates, la paléontologie humaine était hors d’état 
d’imaginer autre chose que de prendre la médiane entre les 
singes qu’elle connaissait et  l’homo sapiens. Dès cet instant 
non seulement il devenait presque impossible de regarder les 
fossiles ohjectivement, mais même, pourrait-on dire, il deve- 
nait presque inutile de les regarder: car dans une certaine 
niesure ils ne  pouvaient que troubler la recherche d e  lit belle 
image de transition. C’est ce qui explique pourquoi le  mî*me, 
phénomène qui s’était produit en 1870, lorsque Hamy decri- 
vait la mandilmle posée a priori comme néanderthalienne 
d’Arcy-sur-Cure, a continué de  se produire lorsqii’il s’est agi 
de décrire le Pithécanthrope ou l’hoinme de Néiinderthnl : 
on ti  vu en quoi i l  s’éloignait de nous pour se rapprocher d u  
siiige, mais il a fallu arriver tres tard pour comprendre que 
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ces caractères prétendus simiens pouvaient très bien n’étre 
que le reflet d’une communauté d’origine si lointaine que la 
Comparaison perdait en fait toute valeur significative. On 
sent, à cette époque de description anatomique très rigou- 
reuse, comme une sorte de regret chaque fois que l’é\idenc*e 
n’est pas en faveur de Iii position intermédiaire. Celii est par- 
ticulièrement net lorsqu.’il est question du pied qui devrait 
normalement avoir un pouce encore un peu préhensile, du 
fémur qui devrait être encore incurvé, du bras qui devriiit 
pendre encore un peu, du  pouce qui devrait Ctre court, de 
la colonne vertébrale qui devrait s’incliner en avant et sur- 
tout du  trou occipital qui normalement des rait occuper une 
position intermédiaire entre celle du gorille et  la notre. 

Les reconsiitutions de cette époque ont trop sousent tench ii 
bestialiser les Paléanthropiens : soit par le remontage des 
fnigments du  crâne, soit par lia disposition des dessins ou pho- 
tographies, (( l’inévitable prognaihisme )) s*est imposé. I I  est 
difficile d’ailleurs d’incriminer les paléontologistes car Ili face 
des sujets complets retrouvés ultérieurement (Broken-Hill, 
Steinheim, Saccopastore, Monte Circeo) ne pouvait pas être 
imaginée A partir des théories d e  l’époque. Ida mise a à 
part 1) du crâne de Gibraltar, dont la face iidhériiit n u  crâne 
dans des rapports normaux, montre bien cette tendance irré- 
sistible qu’ont les fossiles ii suivre l’image qu’ils sont invités 
à illustrer : le seul fossile intact dans les rapports di1 crâne 
et de la face était le heu1 aussi 4 refuser de  suivre le mouve- 
ment d’une évolution (( normale 1). 

11 ne faut pas oublier, sous peine d’etre injuste, qu’il 
n’existe, encore ii l’heure actuelle, que quelques fossiles 
dont le  crâne n’ait pas été retrouvé brisé, incomplet ou 
déformé. Une certaine interprétation est par conséquent hi&- 
vitable. Les reconstitutions du Sinanthrope et du Pith6ciin- 
thrope sont des mosaïques faites de fragments tirés de diffé- 
rents individus : des faits aueai fondamentaus que la position 
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de  la tête sur la colonne vertéhriile, la hauteur de  la face, 
le prognathisme restent encore 1ii.s A I'hvpothèse. 

La pal6ontologie humaine n'a exorcisé l'anci-tre-singe que 
ces toutes dernikes années, lorsqii'à force de trouver des fos- 
siles de plus en pliis aiicien~ et de mieux en mieux conservés 
il a fallu se rendre à l'évidence : le vénérable a n c h e  avait 
bien iin petit cervenu et une grosse fiice, mais il marchait 
debout et ses inemllres avaient les proportions que naus 
conniiissons & l'homme. Entre 1900 et 1920 on est encore bien 
loin de  IÜ et l'image néiiriderthalienne Seri\ matérialisk dans 
la sculpture, non pliis en plitre comme celle du Pithécaii- 
thrope de Dubois, mitis e n  bonne pierre, dressant colossale- 
ment sur 1'espliin;ide du Musise (les Eyzies Iii somme des Ira- 
ditions erronkes d'un sitcle et demi de lutte scientifique. 

APRÈS 1920 

A pariir de 1920, le tliéîitre de l'homme primitif se déplace 
pour dresser son décor, de nouveau, sur la scène des Pithé- 
canthropes. En effet commencent alors les découvertes de 
l'homme (le Pékin, dans la  caverne de Chou-Kou-Tien. 
découvertes qui vont, piiï les efTorts conjugués de Black, (le 
Pei, du  R. P. Teilhard de Chardin, de l'abbé Breuil, et de 
Weidenreicii, donner un essor nouveau ii la connaissance des 
hommes les plus anciens. T.es positions doctrinales ont consi- 
dérablement changé depuis la fin du XIX" siècle et lii palbon- 
tologie humaine partage maintenant ses faveurs entre les 
dGfenseurs de  lit foi et ceux de l'évolutionnisme athée. Les 
querelles qui ont tant fait pour pousser mais aussi pour dEvier 
les recherches des X V I I I ~  et X I X ~  siècles s'éteignent doucemeni 
dans I'indiffkrence ; leurs traces subsisteront pourtant e l  
durent encore dans un certain nombre d'idées acceptées dans 
le feu de lit bataille et jamais révisées depuis. Ce qui paraît 
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avoir le plus frappé les savants vers 1930, lorsqu’on a com. 
mencé à disposer d’une documentation importante sur les 
Sinanthropes de Pékin, c’est le contraste presque choyiiiint 
entre les cousins du Pithitcanthrope qui réalisaient la tor- 
mule de l’homnie-singe idéal et la présence, parini leurs 
vestiges, de cendres de foyers et  d ’me industrie de pierre 
dont il a bien fallu dire qu’elle était tout de mGme assez évo- 
luée. Certains ont accepté le fuit, d’autres ont inauguré une 
iittitude qui allait se retrouver en d’autres occasions et que 
l’on pourrait caractériser par l’hypothèse du (( chiisseur de 
sinanthropes 1) QU de (( l’homo pre-sapiens n. Cette attitude qui 
a miirqué les iinném 1930 i 1950, consiste ii suggérer que les osse- 
ments sont Lien d’un t‘tre intermédiaire entre l’homme et le 
singe, mais que l’industrie et le feu sont la trace de l’existence 
d’un être beaucoup plus évolué dont le malheureux Siiian- 
tlirope n’était qu’un gibier. Sur les causes profondes de cette 
attitude qui était déjà celle de  Boucher de Perthes, nous 
reviendrons dans les premiers chapitres. Le misme phéimo- 
mène s’est reproduit lorsque ii partir de 1924. découvrilnt 
l e s  Australopithèques, on n cherché leurs chasseurs pos- 
sibles, lorsqu’on a pensé que l’homme de Broken Hill avait 
pu être tué ii une époque récente, lorsyu’on a reculé pen- 
dant quelque temps devant i n  perspective de donner aux 
cousins africains des Pithécanthropes, les Atlanthropes de 
Ternifine découverts en 1954, line industrie de silex taillés 
aussi belle que celle qui les accompagnait dans le gisement. 

Tout récemment encore un préhistorien italien, P. Léo. 
nardi, reprenait, à l’égard du Zinjanthrope, le thème du 
(( véiritable hominidé vivant ii lu même époque ... et demeure 
inconnu ». 
De facon moins formelle, à l’hypothèse de l’Anthropopi- 

thèque se substituait celle d’un insaisissable hominien dkj i  
intelligent, venu on ne sait d’où dans un monde où s‘attar- 
daient les divers pré-hominiens A front plat. Cette tournure 
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partictiliihrc d’une science déjti contemporiiine i t  étC malheu- 
reusement encouragée piiï la supercherie scientifique qui it 

fait tenir diins le champ des hypothèses, pendant près de 
cinquiinte iinis, l’homme de  Piltdown. Chaciin sait yii’eti 
1909, u n  fitussaire iinglnis fit dkouvrir  et  accepter pitr le 
monde SiiVitnt, avec quelques silex itcheuléenis, les morceaux 
dkpitr;ites d’une boite carinienne d’homme actuel e t  d’une 
mâchoire (le (*hirnpanz6 non moins récent. Douloureuee par 
te temps qu’ellc a fitit perdre et par leis lignes regrettables 
qu’elle il fait écrire A quelques savants, lià supercherie de 
Piltdown iipporte la plus claire confirmation i tout ce qui 
R été dit dans les pages précédentes sur le mj the de l’anci%re- 
singe. Les meilleurs F+&tlistes ont reconnu sans hésitation, 
dans les morceaux iniiquillés de l’être compo,oite de Piltdown, 
les morceaux d’un crâne d’homme et une michoire de  chim- 
pitnzé. Cerîitins d’entre eux s’en soiit tenus Ili, mais chez Iii 

plupart, malgré une prudente réserve, l’hypothèse qu’une 
rniclioire de singe ait pu s’accrocher sur un crâne d’homme 
a été considérée comme admisAible et  ce quc Cuvier aurait 
considéré comme une hérésie anatomique i t ,  pendant long- 
temps, (:hitïpCnti. I’hvpotliksc de l’hom(~ pw-sapiens. Un<: 
fois de plus, il ne s’agit ni d’incompétence anatbmiqiie ni  
d’un certain manque d e  bonne foi : une telle vision de 
I’ancetre est le reflet de la pensée de  toute une époque et le 
paléontologiste n’y échappe pas. Le mot pre-sapiens est 
venu à son heure, au  moment où on n’avait pas encore 
complètement éliminé l’ancêtre-singe (machoire de chim- 
panzé), où la connaissance de plus en plus approfondie des 
industries anciennes donnait dès l’Acheuléen une intelligeiice 
humaine aux précurseurs dc l’homme actuel (boite crânienne 
(l’homme), oil la présence de fossiles très primitifs (Pithé- 
canthropes) montrait que les arrière-fonds de la scène qua- 
ternaire étaient occupés par des etres auxquels il etait 
presque iiitleceiit de prêier une trop belle iiidusirie. I I  n’y 
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avait d’échappée que sur un ancêtre proche encore de I’ani- 
malité simienne mais qui aurait possédé déjà, SOUS la voùte 
de son crâne, un cerveau qiii lui assurait, dans notre direc- 
tion, l e  meilleur avenir. L’Eoanthropus de Piltdown a eu 
même l’honneur d’être-agrégé A deux fossiles à l’état civil 
plus solide : la calotte crihienne de Swamscombe et celle 
de Fontéchevade. 11 est difficile actuellement de savoir cc 
qu’il faut peiiser non pas de I’iiuthenticité de ces fossiles, 
mais de leurs ciiractères réels car l’un e l  l’autre sont friignien- 
t a i r a  ti un point tel et il leur manque des parties si essen- 
tielles qu’il vaut mieux attendre your en dire quoi que ce 
soit, sous peine de voir se renouveler l’aventure d’Hiimt, 
agrégeant autour de la mâchoire de La Naulette (les mor- 
ceaux d’homme que l’avenir i l  montré ktre bien plus récents. 
Le cas de l’homme de Piltdown pourrait montrer la possi- 
bilité et les risques d’une démarche inverse. 

On pourrait, en somme, considérer qu’en 1950 l’image de 
l’homme primitif est en voie de se transformer protondéi- 
ment. Comme en toute période de  transformation les posi- 
tions ne  sont pas toujours très nettes et  les meilleurs cher- 
cheurs se trouvent parfois écartelés dans des hypothéses au 
contenu contradictoire. Le vieux courant continue de cou- 
ler et  les reconstitutions des Sinanthropes ou de la nouvelle 
s k i e  de  Pithécanthropes q u e  Java livre i\ partir de  1934 ont 
été faites en s’inspirant du vieux schéimii de l’ancêtre-singe. 
Quelques Néanderthaliens pourtant avaient dtc décoilverts en  
suffisamment bon état pour que le remontage de la base crâ- 
nienne n’ait pas à être fait dans les laboratoires. Eii 1921 
déjà, on avait pu constater que l’homme de Broken Hill ne 
pouvait pris avoir eu l’attitude semi-fléchie de l‘iinc&-e- 
singe, car son trou occipital indiquait une station yarfaite- 
ment droite. A l’époque on s’était émerveillé sur ce caracti.re, 
on avait même fini IIiiï rajeunir le fossile pour y voir (coninie 
Topinard en 1875 pour l’homme de Néanderthal) une sorte 
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de survivance atavique d‘un crâne pré-humain sur un corps 
d’homme. On avilit même été jusqu’i faire ressortir que 
c’était là un contraste frappant avec l’attitude semi-fléchie 
des Némderthaliens, attitude qui, en fait, n’était que le pro. 
duit de l’idée évolutionniste qui avait présidé à leur reconsti- 
tut ion. 

Les réticences, en présence de ce fossile dont le crâne affir- 
mait la station verticale. sont tri% significatives. Pycraft a 
tenté de  démontrer que le bassin correspondait ii une statioii 
demi-flcchie. D’autres iiiiteurs, devant le caractère tout I fait 
himain du  hissin et des fi.murs, ont essayé de montrer qu’ils 
n’appartenaient piis ilu miarne squelette que le crine. Hniile 
(et Vallois qui l’il suivi dans ce sens) il iidopté une atti- 
tude plus nuancée en supposant que l’homme de Hhodésie 
s’était attardé dans le monde. actuel e t  qu’il avait fini par miir- 
cher debout comme l’homo sapiens. C’est seulement lorsque, 
par suite de la découverte en 1939 du crane de Saccopas- 
tore en Italie, Sergi put étudier dee fossiles dont lii bitse crâ- 
nienne était intacte que l’idée maitresse d‘une station ver- 
ticale déjà acquise par lee pré-hommes commenqü très 
discrètement à s’imposer. 11 allait suffire de la meme conR- 
tatation chez les Ausiralopith6ques d’Afrique du Sud pour 
qu’enfin l’image de l’homme-singe subisse une substantielle 
transformiition. 

ACTITEI.LEMENT 

Dans les années présentes, la recherche SUI‘ I’hominc est 
dominée par le chin des -4ustralopithéques, discrètement 
apparus en 1924 lorsque Dart découvrit le cràne de l’eiifiint 
de Taungs en Afrique du Sud. Depuis. les trouvailles se sont 
multipliées sur le continent africain jusyu’ii la découverte 
au  Kenyii en 1959 des restes du Zitijiinthrope, grand Aiistra- 
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IoyitliécinC, accompagné de ses outils de pierre. Ces décou- 
vertes ont suscité une transformation profonde dans la 
inaiiière de considérer le problème des origiiies de l’homme. 
Rlles nous mettent en présence d’une image qui, pour les 
encyclopédistes, eiit été complètement dCconcertante : l’An- 
thropopithéque de Gabriel de Mortillet est mainienarit connu, 
mais il n’a rien de  commun avec son modde. C’est, avec 
toutes les conséquencw anatomiques que la chose implique, 
IUI homme ii très petit cerveau et  non un suraiitliropoïde 
ii grosse boîte crânienne. On verra dans le  chapitre III  ii quel 
point cette constatation oblige ii réviser la nolion d’homme car 
lorsque Leakey, avec le Zinjanthrope, a confirmé l’existence 
a11 Villafranchien d’un être construit foncièrement comme 
nous, marchant droit et taillant du silex, il a iippoïté beau- 
coup plus que n’avait fait llubois avec le PithCcmthrope : il 
il fourni le moyen de briser une ligne de pens6e qi;i aviiit 
traversé sans faiblir tout l e  xix” siècle et la moitié du  
iirître. 

IXS CRITERES D‘HUMANITE 

Uti peu plus d’un siècle après la découverte du  crlitie de 
Gibraltar, quelle image peut-on se forger qui rassemble des 
critères communs à la totalité des hommes et  de leurs 
iincêtres? Le premier e t  le plus important de tous, c’est 111 

station verticale ; c’est aussi, comme on vient de le voir, 
le dernier dont la réalité ait été admise, ce qui a contraint, 
pendant plusieurs générations, à poser le problème de 
l’homme sur une base fausse. Tous les fossiles connus. 
aussi étranges soient-ils que l’Australopithèque, pose<-dent 
la station verticale. Deux autres critères sont corollaires du 
premier : ce sont ia possession d’une face courte et celle 
d’une main libre pendant la locomotion. 11 a fallu attendre 
(w (lemières années et la découberte du bassin et du féniiir 
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(le. 1’Aiisîralopithi.que pour coinprendre IR liaison qui  existait 
entre stiltion verticale et  face courte. C‘est Iii recherche de 
cette liaison qui fait l’objet du troisi6me chilpitre de ce 
livre. Les proportions faciales s’inscrivent cliins les ciiriicti.ïes 
de  la denture et c’est peut-ttre ce qui perinetîra un jour de 
retrouver la trace des précurseurs de 1’Austriilopithi.que. On 
sait quel succès de presse a remporté il j a quelques années 
I’Oréopithéque du Monte Hiimboli en Toscane qu’on a été 
jusqu’à décorer du  titre d’ (( homme de 2 millions d’années D. 
Les caractères dentaires de ce fossile laissent supposer qu’il 
il pu avoir une face PIUS courte que celle qu’on prêterait à 
iin singe. 

La liberté de lil main implique presque forcément une. acti- 
vité technique différente de  celle des singes et sa liberth 
pendant la locomotion, alliée ii une face courte et sans 
ciinities ofiensives, commande. I’utilisiition des organes artifi- 
ciels que sont les outils. Station debout, face courte, main 
libre pendant la locomotion et possession d’outils amovibles 
sont vraiment les critères fondamentaux de l’humanité. Cette 
Enumération laisse complètement à part ce qiii fait le propre 
des singes et  l’homme y apparaît comme impensable dans 
les formes de transition oii s’étaient cormplu les théoriciens 
d‘avant 1950. 

On peut s’étonner que l’importance du volume du cerveiiu 
n’intervienne qu’ensuite. En réalité, il est difficile de donner 
I n  prééminence à tel ou tel caractère, car tout est lie dans IC 
développement des espcces, mais il me semble certain que  
le développement cérébral est en quelque sorte un critère 
secondaire. 11 joue, lorsque l’humanité est acquise, iin rîde 
clEcisif dans le développement des sociétés, mais il est certai- 
nement, sur le plan d e  l’évolution stricte, corrélatif de la 
station verticale et non pas, comme on l’a cru pendant long- 
temps, primordial. 

La situation de  l’homme, au sens le plus large, apparaît 
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donc comme conditionnée par la station verticale. Celle-ci 
apparaîtrait comme un phénomène incompréhensible si elle 
n’était l’une des solutions données à un problème biologique 
aussi ancien que les vertébrés eux-mcmes, celui du rapport 
entre la face comme support des organes de préhension ali- 
mentaire et  le  membre antérieur comme organe non seule- 
ment de  locomotion, mais aussi de  préhension. 1X.s l’origine 
la colonne vertibrale, lit face et la main (mcme SOUS ln 
forme d’une nageoire) sont indissolublement liées. (:ette 
extraordinaire aventure paléontologique fait 1’ol)jet du  chii- 
pitre II. 

La situation créée piiï la station verticale chez les homines 
représente bien une étape sur la voie qui va du  poisson ;i 
l’homo sapiens, mais elle n’implique nullement que  le singe 
y joue le rîlle de relais. La communauté des sources du  
singe e t  de l’homme est concevable, mais, des que la sta- 
tion verticale est établie, il n’y a plus d e  singe et  donc 
pas de demi-homme. Les conditions humaines de station ver- 
ticale débouchent sur des conséquences de  développement 
neuro-psychique qui font du  développement du  cerveau 
humain autre chose qu’une augmenîation de volume. La rela- 
tion d e  la face et de la main reste aussi étroite dans le déve- 
loppement cérélwal qu’antkieitremeiit : outil pour lit mairi 
e t  langage pour la filce sont deux pî)les d’un m6me d i sps i -  
tif que traite le chapitre 111. 

L’homo sapiens réalise la derni6re étaye coniiue (le I ’ i . \o -  
lution hominienne et  la première où les contraintes de l’6vo- 
I ution zoologique soient franchies e t  incommensurablement 
dépiissées. Les conditions nouvelles de  développement offertes 
à l’outil et  au  langage sont la charpente des chapitres IV ii V i  
qui complètent la première partie de  cet ouvrage. 

1.a seconde partie est consacrée au développement ùu corps 
social, qui prolonge le corps anatomique. Les coupures des 
espèce el des ritces soiil siibiiicrgées, chez l’homo sapiens. 
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pitr celles des ethnies dont la physiologie est fondée sur l’or- 
ganisation de la mémoire collective du groupe. La substitution 
progressive de la mémoire sociale au  dispositif hidopique de 
l‘instinct est abordée dans le chapitre Vil, ses incidences sur 
l’évolution des techniques sont suivies Jans le chapitre v i l  I 
alors que les conséquences sur l’évolution dc la traiismis- 
sion du langage font l’objet du  chapitre 1 X .  

L i t  troisiibme partie, sur les valeurs et les r j  tlimes, est un 
essai d e  paléontologie et d’ethnologie esthétiques. J’ai essay6 
d’y rassembler les éléments d’une saisie sur des faits qui 
échappent normalement ii l’investigiition systématique. Lee 
jeux de valeurs qui assurent à chaque groupe humain, en 
chaque monient de son histoire, une personnalité qui lui est 
propre sont présentés dans le chapitre X. Une classification 
des manifestations esthétiques est forcément arbitraire, le 
propre d e  l’art étant dans les interférences, mais il semhlc 
possible toutefois de  distinguer des paliers dont I’organisa- 
tion soit progressive. C’est pourquoi les chapitres X1 et XII 
sont consacrés successivement à l’esthétique physiologique 
dont une large part s’insère dans le comportement animal, ii 
l’esthétique fonctionnelle qui intéresse au  premier chef I’ac- 
tion manuelle dans les techniques. Le chapitre XII1 porte sur 
l’humanisation des comportements sociaux et aborde l’un de3 
problèmes qui, avec l’instinct, ont alimenté l’étude comp:irii- 
tite des sociétés animales et des soci6ti.s humaines. II y est 
eiivisagé successivement sous l’angle de l’humanisation du 
temps et  de l‘espace et  sous celui de l’orguriisation symbo- 
lique du corps social. L’art enfin, qui est une des manifesta- 
tions humaines dont la paléontologie est alimentée par de 
nombreux témoins, fait l’objet du chapitre U V .  

Le dernier chapitre est occupé, en guise de conclusion, 
par Iti  considkation de l’aventure de l’homme. L’équilibre. 
unique dans le moiide vivant, qiie réalisent l’individu et un 
corps wciiil qui est son prolongement indéfiniment perfec- 
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1 
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iible diitis l’action, l’avenir considéré comme prolongement 
de  la trajectoire pnléoniologique en sont les deux thèmes 
principaux. 
On jugera peut-être qu’un ouvrage mobilisant les princi- 

paux domaines des sciences de l’Homme manque d’harmo- 

2 

3 

nie : j e  n’en ai que trop perçu les faiblesses et les imperfec- 
tions au  cours de  la rédaction your ne pas en considérer 
la vulnérabilité, mais comment dire que l’homme est un corps 
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de mammifère d’organisation pourtant unique. enclos et pro- 
longé par un corps mcial aux propriétés telles que la zoolo- 
gie n’a plus de  poids dans son évolution matérielle, sans 
faire intervenir la paléontologie, le langage, lii technique et 
l’art ? 

I1 aurait fallu, peut-être, faire une place à la psychiindyse. 
Le mythe de l’ancktre-singe possi.de des racines perdues dans 
la pénombre (figure 1) et sa fixation au X V I I ~ ‘  siècle se fait au 

5 4 

moment où s’effrite In fantastique cohorte des démons grif- 
fus et velus. des hommee sauvages ii têtes de loup ou A corps 
de poisson. Les chapiteaux et les bestiaires, les bandes 
dessinées des magazines et les monstres des foires, étalent 

http://possi.de
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une image de i’homme qui appartient i la psychologie des 
profondeurs ; cette image n’est somme toute pas tout R faii 
btrangère A celle que forge le paléontologiste. L’ Anthro- 
poïde est venu prendre la relève (figure 2), compI4ié hientôt 
par l’image imprGcise de 1’-4nthropopithGque au  seuil de sa 
caverne (figures 3 et 5 ) .  C’est un myihe savant qui de nos 
jours porte encore ses satisfactions aux lettrés, mitis qui pos- 
sède ses doubIes popuIaires dans l’abominable homme des 
neiges (figure 4) et dans le Tarzan des bandes dessinées et d u  
cinbma de quarïier, Tarzan, homme primitif idéal, heaii 
cornnie 1’anct.tre révé par Boucher de Perthes et lil>éré du 
poids d u  singe par lit pri.sence de snn chimpanzé favori. 

NOTA. -- On trouvera l’cxplication des figures à la Talde des 
Mgendes, pp. 309-320. 



CHAPITRE II 

T X  CERVEAU ET LA MAIN 

a ... Ainsi c’est grâce à cette organisation que 
l’esprit, comme un musicien, produit en nous le 
langage et que nous devenons capables de par- 
ler. Ce privilège, jamais sans doute nous ne 
l’aurions, si nos lèvres devaient assurer, pour les 
besoins du corpps, la charge pesante et pénible 
de la nourriture. Mais les mains ont pris sur elles 
cette charge et ont libéré la bouche pour le ser- 
vice de la parole. D 

GREQOIRE DE NYSSE. 
Traitd de la Création de l‘Homme. 

379 ap. J. C. 

II y a bien peu à ajouter à cette citation, sinon pour com- 
menter, en langage du XX‘ siècle, ce qui était évidence, déjii, 
il y a mille six cents ans. La main qui libère la parole, c’est 
exactement ce I quoi aboutit la paléontologie. Si la paléon- 
tologie y aboutit par une voie bien différente de celle de Cré- 
goire de Nysse, comme lui pourtant elle parle de cc libéra- 
tion D pour caractériser l’évolution vers les sommets de la 
conscience humaine. En effet, dans une perspective qui va 
du poisson de l’ère primaire ii l’homme de l’ère quaternaire, 
on croit assister ?I une série de libérations successives : celle 
du corps entier par rapport ii l’élément liquide, celle de la 
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tête par rapport au  801, celle de  la main par rapport A la 
locomotion et  finalement celle du cerveau par rapport au  
masque facial. Que ce sentiment soit artificiel n’est gui?re 
douteux car on crée, en isolant des fossiles privilégiés, une 
image tri% incompléte de l’évolution, mais s’il est une évi- 
dence qu’aucune démonstration convaincante n’est parvenue 
ii entamer, c’est que le monde vivant murit d’âge en âge 
e t  qu’en faisant l e  choix d e  formes pertinentes on met eii 
lumière une longue piste régulièrement ascendante sur 
laquelle chaque a libération N marque une accélération de 
plus en plus considérable. 

Dans cet enchaînement, les formes pertinentes sont celles 
qui, à chaque moment du déroulement, offrent le meilleur 
équilibre, du  triple point de vue de la nutrition, de la loco- 
motion et des organes d e  relation, dans la mobilité et la 
vivacité, caractéristiques fondamentales des espèces choisies 
pour démontrer la progremion ascensionnelle du monde 
vivant. Une démonstration des avantages hiologiques de la 
fixité serait tout aussi réalisable, car la longékité géologique 
de la méduse ou de l’huître porte un témoignage favorable 
dans ce sens, mais il s’agit dans l’évoliitionnisrne, bien plus 
que de vanter les mérites d’une évolution au ralenti, de 
rapporter explicitement ou non le monde vivant à l’homme 
actuel. Indépendtimment de toute recherche du sens philo- 
sophique de l’évolution, indépendamment même du  postulat 
qu’implique le a transformisme », c’est donc une demarche 
normale et scientifique que de constater à quel degré émi- 
nent la conquête de l’espace et du temps, caractéristique 
dominante de l’homme, marque de  manière frappante tous 
les temoins choisis pour illustrer son ascension. 

On pourrait considérer la mobilité comme le trait sipni- 
ficatif de l’évolution vers l’homme. Les paléontologistes ne 
l’ont pas ignoré, mais iI  était plus spontané de caractériser 
l’homme par son intelligence plutijt que par sa mobiliié et 
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les théories ont porté d‘iiboïd sur la prééminence du ceneau,  
ce qui, surtout ii partir des primates, a souvent faussé l’inter- 
prétation des fossiles. La conquête de l’air libre, l’atrranchis- 
sement par rapport it la reptation, l’accession à la bipédie 
sont des thémes très bien étudiés depuis plus d’un demi- 
siécle, mais il est caractéristique tout de même de voir qu’il 
y a dix ans à peine on aurait presque plus facilement iiccepté 
un quadrupède ii cerveau déjà humain qu‘un bipède nussi 
en retrait cérébralement que l’Australopithèque. Cette vision 
a cérébrale D de l’kvolution paraît maintenant inexacte et 
il semble que la documentation soit suffisante pour &montrer 
que le cerveau a profité des progres de l’adaptation loco- 
motrice, au  lieu (le les provoquer. C’est pourquoi la locomo- 
tion sera ici considérée comme le fait dbierniinant de: l’évolu- 
lion liologique, exactement comme dans la troisiéme partie 
elle üppaïiiîtrii comme le fait déterminant de l’és cllution 
so th le  ;i<*îiielle. 

ORGANISATION DYNAMIQUE DES ANIMAUX 

Les animaux se distinguent des plantes en ce que leur 
nutrition implique la prise d’aliments saisis par masses d’un 
certain volume qui sont traitées par des procédés mécaniques 
avant qu’interviennent les processus chimiques d’assimila- 
tion. En d’autres termes la nutrition est liée chez eux d’une 
manière considérablement plus sensible que chez les végé- 
taux ii la recherche, c’est-P-dire au  déplacement des organes 
de capture et du dispositif de détection. 

Malgré ce caractère général de mobilité, le inonde mi .  
mal, dès l’origine, comporte une proportion importante 
d’espèces qui, sans adopter le processus de nutrition unique- 
ment chimique des végétaux, se sont adaptées ii la capture 
immobile (les aliments. De ce fait, les espèces animales se 
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répartimwt en deux types d’orga iiisation cl‘ iiaiiiique, I‘ i i i i  oii 

le corps est constiuit suivant un plan de symétrie rudiiile, 
l‘autre où les parties du corps s’ordonnent suivaiit un plan de 
symétrie bilaterale. 

Parnii les Invertkbrés, les Spongiaires, les Cwleiititrée 
(hydres, actinies, polypiers) offrent ;i l ’ h t  p,nrI;tit I’iinnge 
d‘une organisation oil la locomotioii joue un ride nul et oil 
l‘organisme répond ij un systéine r4i:ll.  Dans d’iiiitres embïiin- 
chements par contre, chez les Vers, les hlollusqiies, les 
Echinodermes ou les Crustacés, la sédentarisation des ;idultes 
de certains ordres est un phénomhe  secondairet I’adoption 
d’un mode de vie  qui ouvre sur une voie d’4volution to in l e -  
nient différente de celle des espèces mobiles. ( :es  Iormm, que 
I’i.voliition a vonduites vers ce que nous coiisidkroiis comme 
le monde iiiiiinal infhrieiir, ii’oni poiir iiotre propos qii‘iiii 
inthri3 de  comparaison. Elles montrent toutefois, i la Imse 
du  monde vivant, ce qu’une explication finaliste considérerait 
comme UJI choix entre deux possibles. Cette apparente option 
est constante et  justifie l’expression d’évolution a buisson- 
nante )) qu’emploient les paléontologistes pour rendre compte 
de la diversification des êtres vivants. 

L’organisation bilatérale, au contraire, est directement en 
cause dans le développement de la thèse adoptée ici, puisque 
par voie de conséquences successives c’est elle qui conduit 
jiisqu’.? l’homme. 

LA SYAIÉTRIE BIL.4TÉRAI.E 

Le plan suivant lequel l’organisme tout entier se dispose 
en arrière de  l’orifice alimentaire existe chez les Protozoaires 
les plus mobiles et, süiif chez les Spongiaires et  Celentérés, 
constitue le plan normal des animaux. La polarisation anté- 
rieure de la bouche et des orguiies de préhension chez les 
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êtres mobiles est un fait biologiqiic et mécanique si évident 
qu‘il serait quelque peu ridicule de s’y atturder, sinon pour 
souligner que c’est en lui et non ailleurs que réside la condi- 
tion fondiimcnîale de l’évolution \ers les formes supérieures 
da lit vie. 

La mobitit6 implique, pour satisfaire ii l’entretien alimen- 
taire, la meme polarisation antérieure des organes de relation 
qui  assurent l’orientation, le repérage, I r i  coordination des 
organes de préhension et de préparution alimentaire de sorte 
que, di.s l’acquisition du mouvement et jusqu’à nous. qu’il 
s‘agisse de l’insecte, du poisson nu du mammifère, le dispo- 
sitif animé re\î-t la mCme structure générale. 11 se crée ainsi, 
par la polarisation des difTérenis organes, un champ anté- 
rieur dans lequel se déroulent lea opérations complexes de la 
vie  des animaux à symétrie Idatérale. 

Après avoir abandonné les êtres à symétrie radiale et choisi 
ceux dont l’organisation symétrique est ordonnée par l’axe 
de déplacement, il faut abandonner l’ensemble des Inverté- 
brés pour suivre le développement des êtres i squelette 
in terne. 

C’est vers le milieu de l’ère primaire, au  Silurien et au  
Dévonien, qu’apparaissent les premiers vertébrés, les pois- 
sons Ostracodermes (figure 6),  encore dépourvus de mâchoires, 
qui livrent sous sa forme la plus ancienne et la plus schéma- 
tique le  plan d’organisation des vertébrés. Comme dans les 
poissons actuels, déji leur corps se divise en deux parties, 
l’antérieure formant une boîte osseuse solide, la postérieure 
articulée par de litrges écailles et terminée par la queue. La 
piirtie locomotrice est charpentée par un axe longitudinal 
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de  nature fibreuse, la notocorde, le long duquel court la 
moelle épinière dont les dérivations nerveuses commandent 
les contractions des groupes musculaires dispos& en séries 
bilatérales, formant les flancs de l’animal et protégés par l’ar- 
mure souple des écailles. Le dispositif locomoteur est ici, 
dans sa plus grande simplicité, constitué par les deux bandes 
musculaires dont les contractions alternatives animent 1ii 
godille caudale. 

f l  ---) ._......... ........ m 

6 
La tête est un coffre plat formé de plaques imbriquées, 

percé d’orifices et rassemblant les éli.n?ents du champ de rela- 
tion antérieur : organes de  préhension, d’ingestion, de rela- 
tion et tout le dispositif nerveux qui en assure le fonction- 
nement. Les mâchoires sont absentes et la bouche est une 
ouverture en forme de ventouse dont la périphérie est garnie 
d’organes électriques ; la fonction de  préhension et  I’inges- 



46 LE GESTE ET LA. PAROLE 

tion alimentaire sont donc assurées par des voies très diffé- 
rentes de  celles des vertébrés ultérieurs et le rGle mécanique 
de  la boite crânienne est encore limit&. Piir contre le coffre 
cérébral abrite d6jà le fragile dispositif nerveul qui pwupe ‘5 
l’extrémité d e  In moelle CpiniCre les commandes des organes 
sensibles à la lumii.re, a ~ x  vibrations, iiu gotit, à l’odorat. 
Ce nœud d e  cellules nerveuses spécialisées est d6 j i  le poste 
central dont les fibres non seiilemeiit s’6tendcn~ \ers  les 
organes des sens, mais contrOlent e t  coordonnciit toute 1’6co- 
nomie. 

Entre la boîte céphalique et  le corps, i la limite du champ 
de relation et  de  la partie locomotrice, se trouve une nageoire 
pectorale, palette articulée. Tous les Elémenis qui permettent 
d’analyser les vertébrés jusqu’8 l’homme sont en place : 
boite rigide du  crrine, qui charpente la bouche e t  protège l e  
cerveau, organes locomoteurs étroitement liés ri ln base de la 
boîte crânienne et membre antérieur place de manière ambi- 
guë entre les deux. 

Si les Ostracodermes donnent une image du  Vertébré pous- 
sée aux limites d u  schématisme, c’est autant parce qu’ils ont 
vécu A une époque proche d e  l’origine des Vertébrés que 
parce que déjn ils appartenaient aux êtres que l’évolution, 
A chaque moment, lance dans d’autres directions que celle 
qui  nous intéresse. Comme les lamproies ou les .myxines 
actuelles, auxquelles ils sont d’ailleurs apparentés, les Ostra- 
codermes, poissons ii suy i r ,  ont une organisition sur laquelle 
le jeu  des facteurs a ascensionnels )) ne s’exercera jamais. 11 
en est tout autrement pour les Elasmobranches (requins e t  
raies), les poissons osseux, les Dipneustes (Cœlacanthes) q u i  
avaient, au  Dévonien déjà, réalisé le Vertébré à mâchoires 
dans une grande variété de  combinaisons. 

Les paléontologistes ont établi, par le secours de  l’embryo- 
logie autant que des fossiles, que la mandibule des vetté- 
brée doit dériver d’un des arcs qui soutiennent les branchies. 
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Le processus précis qui se termine par l’existence, dès le 
Dévonien, de  poissons à mâchoire articulée n’est pas complè- 
tement éclairci mais il est certain qu’i partir de cette époque 
le crâne des Vertébrés acquiert une fonction nouvelle, la plus 
importante : celle de support des mâchoires. Par la suite, les 
contraintes mécaniques de locomotion et les contraintes de 
fonctionnement des mficlioires domineront toute l’évolution 
d u  crâne. 

Dès le Dévonien, alors que les poissons sans mâchoires 
connaissent leur apogée, les trois ordres des Eliismohranches, 
des Poissons osseus et des Dipneustes offrent un point de 
départ indiscutable i l’ékolution vers les formes supérieures. 
Certains types, phylogénétiquement et fonctionnellement, 
sont déjà des poissons iictuels et les ancetres des Cœlacantlies 
e t  des Dipneustes modernes laissent apparaître les signes pré- 
curseurs de l’adaptation ii la v i e  aérienne. 

Les pages précédentes, qui ne font que reprendre, sous ilne 
forme sommaire, des faits établis depuis longtemps et ré+ 
tés dans tous les ouvrages qui  ont tracé l’évoluiion de 
l’homme, n’ont ici de raison d’être que dans la démonstra- 
tion d’un point important. Tout le monde animal, dès ses 
débuts, s’est réparti dans un nombre relativement limité de 
types fonctionnels, le choix se faislint, iivec des compromis, 
entre l’immobilité et le mou\cment, entre la symétrie radiale 
et la nym6trie bilatérale. 1111 point de V I W  de la réiissiie 
biologique n l’une et l’autre voie ont conduit vers des huts 
aussi brillants. Les méduses ont survécu sans varier depuis 
plusieurs centaines de millions (l’années. alors que les ani- 
maux mobiles, par les Vertébrbs, ont entretenu les relais 
nécessaires pour parvenir ;I l’intelligence. Les gagnants de  
cette course interminable, la m6duse et l’homme, marquent 
les deux borties extri.nies de I’itdapiatioii. enire eux se 
situelit les millions d‘espéces qui fournissent le buisson de I c i  

géiiéalogie ïeïrestre. Ces lignes d’évoliiiion foiictioiinelle sont 
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entrées dans le lieu commun : qui ne connaît l’exemple du 
requin, de l’ichtyosaure et  du  marsouin (poisson, reptile et 
mammifère) retrouvant par adaptation ii 1’élCment liquide 
les mêmes caractéristiques de silhouette ? Les faits d’üda1>iii- 
tion mécanique sont normaux et l’on en possède de nombreilx 
c’as dans I’organisiition dentaire où, par exemple, des ani- 
maux aussi disparates génétiquement que le licvre, le cheval 
et l e  bceuf ont des molaires de strucîiire mkiiniqiie voisine. 
Qualifié de  convergence, ce phénomcne, s’il était pris pour 
base d’une typologie systématique, donnerait lieu à lii 
construction d’un dispositif trés différent du  buisson pliylé- 
tique, mais qui en recouperait un grand nombre de rameaux. 

Cette coiivergence fonctionnelle peut jouer, même chez les 
mammifères, s u r  un ordre entier, comme les marsupiaux 
d’Austriilie qui offrent de  faux carnivores, de  faus ruminants, 
de  faux rongeurs. Elle peut jouer sur des formes isolées et 
iiboutir à des similitudes extraordinaires. On connaît 
l’exemple des Yrotérothéridés du Miocène d’Amérique d u  
Sud qui ont suivi la même voie de spccialisation que les Equi- 
dés et qui ont donné naissance i des lignées de faus hippa- 
rions et de faux chevaux d’une surprenante similitude 
fonctionnelle avec les vrais. 

La biologie rend compte, a u  moins sommairement, de la 
triinsformntion des espèces en combinant le j e u  des éléments 
génetiques avec la sélection naturelle. Elle peut y ajouter que  
l’effet cumulatif des adaptations au milieu conduit au cours 
des temps vers une orgaiiisation de plus en plus efficace du 
système nerveus. Le passage du milieu aquatique au milieu 
nerien, l’apparition vers la fin de l’ère secondaire de l’homéo- 
thermie qui donne aus  oisenus et ;ius mammifères des possi- 
bilités considérables d’adaptation par rapport H celles des 
animaux ii siing froid, renouvellent clinque fois le registre 
SUT lequel s‘applique l’adaptation fonctionnelle. Le systéme 
nerveux est le bénéficiaire le  plus apparent d e  l’évolution 
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à laquelle il donne un sens extrnorganique puisqu’il abou- 
tit au cerveau humain. Cet aboutissement qui n’a été pos- 
sible que pour une seule lignbe n’est pas concevable si l’on 
ne pose pas i l’origine, trZs 1x1s dans le monde vertébré, des 
conditions favorables assez g6nérales piCs de  plus en plus 
restreintes ii mesure qu’on se rapproche des temps actuels. 
C’est donc sur une base biologique trth large et trCs pro- 
fonde que le départ est pris et ce n’est qu’en oubliant les 
millions d’ePpèces qui ne réalisent qu’imparfaitement lee 
conditions favorables successives qu’on peut parler de la 
lignée humaine. La première e t  la plus importante de ces 
conditions, on vient de le voir, est la constitution du champ 
antérieur, elle affecte la majorité des espèces animales et la 
totalité des Vertébrés. 

L’ÉVOLUTION DU CHAMP ANTÉRIEUR 

La secoiide condition favorable apparüit dans un nombre 
important d’espèces animales : c’est la division du  champ 
antérieur de relation en deux territoires complémentaires, 
l’un délimité par l’action de  la tête, l’autre par l’action du 
membre antéirieur, ou plus exactement par l’action des organes 
filciaux et celle de  l’extrémité du  membre antérieur. Le 
champ antbrieur comporte de ce fait un pôle facial et un pôle 
inanuel qui agissent en étroite relation dans les opérations 
techniques les plus élaborées. 

La situation du membre antérieur, entre la partie cépha- 
lique et la partie motrice du  corps, revêt une certaine ambi- 
guïté fonctionnelle et  chez les Arthropodes comme chez les 
Vertébrés l’organe le plus antérieur de la locomotion peut 
intervenir, ii des degrés variés, dans la capture et la prépara- 
tion alinientaire. TAe fait est Particulièrement net chez les 
Crustacés ditcapodes, comme le crabe, chez qui la première 
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paire de pattes, évoluée en pinces, assure la préhension et le 
morcellement des proies. Si les exemples de champ iiniérieur 
à deux pôles sont assez nomheiix chez les Articulés, ils sont 
très nombreux et particulièrement significatifs chez les Ver- 
tébrés. 

De manière indépendante du découpage taxonomique des 
classes et des ordres, le moride des Vertébrés se partage entre 
deux tendances fonctionnelles, celle oii le membre antérieur 
s t  voué de manière pratiquement exclusive à la locomotion 
et celle oii il intervient de facon plus ou nioins étroite dans 
le champ antérieur de relation (figure 7). 

L’ébauche de cette division existe déjà au  niveau des pois- 
sons. Dans la plupart des espèces de pleine eau ou de surface, 
les nageoires pectorales sont uniquement liées à la locomo- 
tion, agissant comme organes de direction ou de  déplace- 
ment lent. Dans les espèces de fond, par contre, on ren- 
contre de nombreux cas où les pectorales sont directement 
associées la quête alimentaire soit, par exemple chez la 
tanche, en agissant comme des éventails pour soulever la vase 
et découvrir les parcelles alimentiiircs, soit, comme chez les 
trigles, en se transformant en u pattes n ou palpes riche6 en 
papilles gustatites qui explorent le sol en soutenant le pois- 
son comme sur des béquilles. Chez les Amphibiens et les 
Reptiles, l’intervention du membre antérieur est très limitée, 
elle concourt toutefois dans certaines espisces au maintien 
de  la nourriture sur le sol ou à la libération de  la bouche de 
fragments eiicombrants ou désagréables. 

Chez les oiseaux, la situation est rendue très particulière 
du  fait de l’adaptation du membre antérieur au vol ; l’ûpis- 
thocornus ou hoatzin de I’Amériqiie tropicale est le seul 
exemple actuel d’un oiseau chez lequel la niain serve à grim. 
per, encore cette particularité est-elle limitée nu jeune. Il ne 
saurait donc etre question d’intervention du  membre anté- 
rieur dans le champ de relation your les oiseaux par contre 
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diins de  nombreuses espèces le membre postérieur peut inter- 
venir dans la préhension alimentaire chez les rapaces, ou 
dans des opérations techniques liées i la confection du iiid, 
comme chez les tisserins. Le cas des oisetiiix est précieux 
car il montre que la possibiliti3 d’intervention de la (( main 1)’ 

non seulement n’est pas liée à des groupes zoologiques ktroits 
qui conduiraient directement du cœlacanthe A l’homme piir 

les singes, mais qu‘elle est même, dans une certaine mesure, 
indépendante d’un territoire. anatomique cléterminé. Elle cor- 
respond, pour le pied de l’oiseau comme pour la trompe de 
l’éléphant, plus ii une réalité fonctionnelle qu’à une. voca- 
tion zoologique. 

La sitiitition des mammifères est directement liée au  pro- 
pos de ce livre et  requiert iin exposé plus détaillé. Deus 
grands groupes, de composition plus ou moins homogene, y 
apparaissent. 
-- Le premier comprend à la fois lee primates, les insecti- 

vores, les édentes et les chiroptères, les rongeurs, les cétacés, 
les carnivores ; le second comprend l’ensemblc consicléirahle 
des Ongulés qui rassemblent tous les aniniaux ii sabots, de 
l’éléphant H U  cheval, au porc ou au  bœuf. 

Diins une perspective fonctionnelle on peut y retrouver la 
même division : le. premier groupe appartient aux  espèces 
dont le régime alimentaire est variable (carnivore, frugivore. 
omnivore), orienté essentiellement vers le N charnu >> aniinail 
oit végétal ; par contre les Ongulés sont en grande majorité 
mangeurs de produits riches en cellulose. 

Si l’on tente une séparntion entre les espèces où le membre 
antérieur intervient dan8 le champ de relation et celles oii son 
rôle est faible ou nul, il ne reste plus que deux groupes prin. 
c*ip;iiix : d’une part le premier groupe (sauf les Cétacés) 
clans lequel il eirisîe cles cas nombreux d’intervention, el 
d‘autre part les Ongulés e! les Cétacés oii aucun cas d’inter. 
\ eiitioti ii‘ecit riotable. Prise, enfin, SOUS l’angle qui nous itit&- 
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resse le plus, la bipolarité du  champ antérieur reste un fait 
de  large distribution, mais limit6 à onze seulement (les 
vingt-six ordres qiii coiisiituent l’ensemble des Miimmifi.res 
plricentaires. €’our (’(is onze ordres oil joue Iü bipol:iriti., tliiiis 

chaque or(!re tine nouvelle séparation s’impose, foiidce siir 
des diffCrences de degrit souvent t r i s  importantes. Coninic! on 
le  verra plus loin, si c’est parmi ces mammiféres que lit coor- 
dination d u  champ facial et du champ miinuel es1 I r i  plus 
poussée, elle est loin d’îrtre pritsente ou de dear6 égiil daus 
les différents groupes : les Edentés ni  les Chiroptères 
n’offrent d’exenipies notables, sauf chez les chauves-soiiris 
pêcheuses ou c1ie.z les Roussettes frugivores oit le membre 
postérieur, conime chez les oiseaux, petit s’ohpter  ;i la 
préhension alimentaire. Chez les Insectivores, groupa irès 
archaïque, l’intervention d e  lit main se présente avec dc:: 
modalités très variables. Elle peut Gtre ;i peii pri:s niille, 
comme chez le Tenrec de  Madagascar, très fiiible comme 
chez In Tiiupe ou nu contraire très importante comme 
chez l e  Tupaïn dont la position taxonomique parmi les insec- 
tivores ou parmi les primates est encore discutée. Les ciirni- 
vores offrent. eux aussi des degrés variés d’intervention 
manuelle, quoique pratiquement toutes les espèces fassent à 
quelque degré intervenir Ia main dans Ie champ ;intérieur 
de relation, Chez les Canidés et HyEnidés cette intervention 
est discrète, dii fuit d’une adilptation trés importante des 
extrémites des membres it la locomotion rapide sur de longues 
distances ; par contre, chez les Mustélidés, les Viverides, les 
Procyonidés, les Ursidés et les Félidés, la participation 
manuelle peut iitteindre u n  degré relativement proche de 
celui des Primates ; les possildités manuelles du  raton- 
laveur, piir exemple, sont assez conaidériihles pour  lui lier- 
mettre, diins (les tests, d’entrer en compétition avec certains 
singes. 

Dans l’ordre (les Rongeurs, la viiribté des Jispositifs fonc- 
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tioniiels est considérable. Ce sont eux qui niontrerit, parmi les 
miimmiféres, les contrastes !es plus frappants du  p i t i t  de 
vue qui nous préoccupe. Eii effet, diins le sous-ordre des 
Hystricomorphes, on rencontre certaines formes comme le 
cabiai d’.lniérique tropicale ou le cobaye qui ne prescnteiit 
que des traces d’intervention manuelle, alors que <Inns le 
sous-ordre des Sciuroinorphes ou des Myomorphes (éciireuils 
ou rats) pullulent les esptces oii l’iiiter\ention de I n  mnin, 
comme chez certains carnassiers, approche e n  imporîiince de 
celle de quelques singes. I1 eat ii noter que chez les cii ï i i i ia-  

siers, les insectivores ou les rongeurs, les esp6ces dont l’acti- 
vité manuelle est la plus importante sont également celle 
chez lesquelles, au cours de la marche, en milieu terrestre oii 

arboricole, intervient fréquemment une véritable préhension 
par le membre antérieur. 

La caractéristique qui vient d’citre énoncée est encore plus 
frappante lorsqu’on considère les Primates. Chez ceuu-ci 
en effet toutes les forines connues montrent un degré Clevé 
la liiiieon du inemlm aiithieur au chiiiiip de relation. Kncore 
peut-on dire qu’il existe des degrés dans cette liaison et que, 
ni du point de vue ;inatomique ni du point de vue neuro- 
psychique, lii  maiii du Colobe par exemple n‘agit comme 
celle du  Gorille. On verra plus loin que le monde (les singe3 
est aussi varii. que celui des rongeurs et que cette kiiri6iG 
louriiit la possibilité de comprendre un peu par quel inkir- 
nisme l’homme se prbsente tel qu’il est, c’est-à-dire comme In 
seule e s p k e  vi\niite où une liaison étendue du pille faciiil 
et du pôle manuel se fasse sans intervention dii memhre 
antérieur dans la loconiotion. Avant d’aborder les faits qui 
permettent de saisir les incidences de la liaison fondiimen- 
tale entre la tête et le inemhe  antérieur, il reste encore ;i 
réfléchir (avant de les abandonner) sur le sort des Ongulés qui, 
ayant pris line autre voie que la ndtre, ayant é\olub 1)enu- 
coup plus loin que nous dans leur adaptation locomotrice. se 
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trouvent coinplixtement en dehors de  l’association de lu main 
et des organes faciaux. C’est à eux q u e  pourrait s’nppli- 
quer une nouvelle citation du  (( Traité de la Création de  
l’Homme )) de (Jr6,ooire de Nysse (pages 112-113) : (( Poiir- 
tant c’est avnnt tout pour le I;ingage que In nature a ajouté 
les mains à notre corps. Si l’homme en était dépourvu, les 
parties di1 visage auraient été formées chez lui, comme celle9 
des quadrupèdes, pour lui permettre de  se nourrir : son 
visage iiurait une fornie ;illongée. amincie dans Iii rbgion des 
nririiies, avec des I i w w  proéminentes, c;illeunes, diires et  
&paisses, afin d‘arracher l’herbe ; il aurait entre les dents 
une langue toute iiutre que celle qu’il ;I, forte en chair, résis- 
tante et  rude, afin de nialaxer en mcme temps que les dents 
les aliments : elle serait humide. captble de fiiire pisser ces 
aliments sur les côtés, comme celle des chiens ou des iiutres 
carnivores, qui  font couler les leurs ;iii milieu des interstices 
des dents. Si le corps n’avait pas de mains, comiiient Iii voix 
articulée se formerait-elle en lui ? La constitution des pirties 
entourilnt la bouclie ne serait piis conforme aux Iwsoins du 
langage. 1,’hoinnie. düiis cc cas, iiüriiit dU Ikler, poiiswr (les 
cris, riloyer. hennir. crier comme les b o d s  ou les ines  ou 
faire entendre des mupissemeii~s coinrne les Mies .siiUvageS. n 
Pour les Ongulés. c‘est esactenient ce quc demontrent la 
Paléontologie et la Zoologie actuelles : I‘iibsence d’interven- 
tion de  la main est en eiïet compensée par une spécialisation 
faciale aux modalités extrêmement varibes. Ivoii seulement 
trouve-t-on dans I’organisatioti de la denture des formes 
estremement compliquées comme la dent du cheviil ou celle 
de l’éléphant, mais aiissi voit-on dans les autres organes 
faciaux une grande diversité de  structures qui peut en  
quelque sorte compenser la déficience du  membre antérieur. 
Ce sont les nppendices de  préhension ou d e  défense, ceux 
qui remplacent directement la main ou lea canines, qui  
connnissent le plus de développement : il suffit de citer les 
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lèvres extensibles dii Inmantin, la trompe qui apparaît 
dans un nombre considérable d’espèces vivantes ou fossiles, 
depuis cellc du tapir  jiisqu‘i celle de  l’éli.phiint, les cornes 
nasales dont les iliinocéros sont les derniers possesseurs 
dans le monde ac*tiicI, Ies canines irnnsforin4es en Imu- 
toirs, les groiri9, les cornes ou les riimiircs froniiiles tirs 
ruininnnts. D 

On ne peut. i.\idertiriient, pas preiidre :I In  lettre les elpli-  
cations anatomiques de Grégoire de Nysse, mais il est pré- 
cieux de noter qu’A la fin dii  IV siGcle de notre ère, un phi- 
losophe ait aussi distinctement senti la relation qiii esiste 
entre le langage et la main. I l  faut remarquer que cette rela- 
tion n’est pas donnée comme une bannle participation de I n  
main (par le geste) a u  lnnguge, milis comme un rapport 
organique, In technicit; miinuelle r6pond;int H I’affranchis- 
sement technique des organes faciaux, disponibles pour iu 
parole. 

Il ressort de tout ce qui précède que, si une paléontologie 
fondée sur les seules constatations ünatoiniqiies et chronolo- 
giques conduit ;i l a  cl6monstr:itiori des grandes lignes de 
l’évolution, elle n’épuise pas l’intérêt d’un autre mode de 
considération des faits Iiiologiques liés moins ii la spstéma- 
tique qu‘au comportement. Les deux aspects de  la recherche 
sont en réalit6 coinpl6nientiiires ; c’est ce que j’ai essay& 
jusqu’à présent de démontrer. Prise dans le sens que nous 
avons adopt6 ici, la recherche ahoutit ii l‘historiqiie de dispo- 
sitions fonctionnelles dont la très large répartition dans le 
monde vivant explique seule, sur lu trame de variations 
adaptatives de plus en plus pertinentes, l’iiboutissement clans 
une forme humaine encore profondément engagée dans le 
monde animal et évidemment proche de ceux des miinimi- 
fères qui ont adopté le plus tardivement les formes les plus 
poussées d’intepation des deux pôles du champ antbrieur. 
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DU POISSON VERS L’HOMME 

1.a perception du  role capital qui a été joué diins I’i*volu- 
tion des Vertébrés par les variations d’équilibre entre les 
deux pdes  du  champ antérieur entraîne vers un examen plus 
détaillé des formes qui ont été prises par les Ctres les plus 
évolués dans l’intégration technique, au cours des différentes 
étapes de l’histoire des êtres vivants. En d’autres termes, sur 
le fond de documentation énorme qu’ont rassembli? la püléon- 
tologie et la biologie des Vertébrés, on peut tenter l’esquisse 
d’une paléontologie fonctionnelle. Pour y parvenir, il rirut 
intégrer dans une seule perspective les principaux él6inents 
fonctionnels de chacun des types qui s’enchaînent itu cours 
des temps. Ces différents éléments, pour lit commodité. 
peuvent se réduire it cinq. Le premier porte sur les contraintes 
locomotrices, c’est-à-dire l’organisation mbcaniquc: de la 
colonne vertébmle et tics membres. En fait, ce premier d é -  
ment est indissocia1)le des suivants puisque les organes dii 
déplacement sont l’instrument moteur de la vie de  relation. 
Le deuxiéme élément qui intervient est hi suspension c r i -  
nienne. C’est, pare’ sa situation topographique, I’élitmeiit le 
plus sensible du dispositif fonctionnel ; ce fait a été empiri- 
quement compris depuis les débuts de la paléontologie 
puisque le cdèbre mémoire d e  Daubenton sur la position du 
trou occipital chez les Vertébrés inaugure une longue serie 
de  travaux dont la suspension crinienne constitue le theme 
central. L’élément suivant sst la dentirre dont le rapport avec 
la vie de relation est aisément compréhensible si I ’ m  tient 
compte du rOle des dents à la fois pouf l u  capture, lu  défense 
et I n  preparation alimciitaire. Le quatrième élément est lit 

main ou tout au moins l’extrémité du membre antérieur dans 
son intégration possible au champ technique. Enfin, le der- 
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nier est te cwveau dont le r31e comme coordinateur est év i -  
demment primordial mais qui, fonctionnellement, apparaît 
comme le (( locataire )) du dispositif corporel tout entier. 
Cette situation du cerveau, qu'on pourrait dire subordonne 
à tout l'édifice, a été expritnée et consignée ii de nombreuses 
reprises sans que la signification en ait été totalement éclair- 
cie. En effet, il est de notion courante que dans des crânes 
de types fonctionnels très voisins, comme par exemple les 
reptiles thériodontes du Secondaire ancien, le6 carnivores du 
Tertiaire ancien, les carnivores du Quaternaire, se sont logés 
des cerveaux d e  plus en plus développés, les plus anciens 
&ant ii peine plus gros que la moelle épiniére. Cette simple 

a 

I b 

I d 
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f 

8 

constatation suffit pour le moinent à établir qu’il n’y a pas 
un riipport de  priorité de l’évolution du cerveau sur I’évolu- 
tion du dispositif corporel qu’il contrôle. Dans le premier 
chapitre, il a été: montré que pourtant l’image qu’on s’était 
faite de l’homme primitif avait bté dominbe pendant un 
sicde par l’idée inverse. 

1,’biucle iciol6e de chacun des éléments qui entrent dans la 
composition du  Vertébré ne peut conduire qu’à une 
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coinpréliensioii trés iricoinplète de l’évolution Conciioiiiielle : 
I‘intégrntion i \ t i  cimtriiire rctrinivr l’ordre zoologi(1ue dnnP 1111 

certain nombre (le grnndes coupiires qui caractérisent <It>* 

P t a ~ s  foiirîioiiiiels. Suit ai i t  ii la fois l’ordre chronologique et 
c*eliii clc I;i .;ysti~miiiiqiic des scierices riaturelles, nous euami- 
iir‘rons siivressi\ eiiient (figure 8 )  et relativement aux caractiws 
qiii viennent d‘i.tre isolés les grilrides bti!pes de I’ichtyomor- 
pli isme, t l  e 1 ;I m p Ii i hi om or phi sni e, du situ r om or p h i sm e ,  d II 
tlii.roinorl>liisiiie, (111 pithécomoryiiisme et de I’anthropomor- 
phisme .’ qui correspondent respectivement à I’kquililre t-n 
milieu iiiclü;tti(ltie, I n  premiére libération par riipport à 
l’eau, ii 1ii IihPrittion de la tî.te, i; l’acquisition de la locomo- 
tion qil;idriipi& dress&, it I’ncqiiizition de Iii siütioii assise 
et ,i celle de In station delout ’. 

L’ICHTY OMOHPHISME 

L’organisation dynamique du poisson n’a pas vari6 depuis 
i’upparition, au Dévonien, des premiers poissons H mâchoires. 
Leur locomotion est essentiellement assurée par les batte- 
ments latéraux que détermine l’action des muscles antngo- 
nistea soutenus par l’axe vertébral. Ce dispositif propulse 
I’extrémiti? céphalique qui lui est étroitement solidaire, et il 
est complété par des nageoires qui, au  milieu dc l’ère pri- 
maire déjà, correspondent en nombre et en position a celles 
des poissons actuels. 

L’extrémité céphalique comporte, comme charpente. line 
boite osseuse dont le rôle est triple : porter les dents, assu- 
rer l’insertion des muscles mandibulaires, prot6ger les organes 
de  relation. A ce coffre calvarien s’ajustent la mandibule. 
le dispositif des os h‘oïdiens qui portent les branchies et les 
os de la ceinture scapulairc qui porte le squelette du membre 
antérieur. Ce bloc céphalique est solidarisé sans mobilité avec 
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le corps par d ~ s  groupes musciiliiires et I’iixe vertehriil n‘y 
joue aucun rille de soutien particulier ; il conduit simple- 
ment iI I’int6rieiir de l’édifice crihien I’extrémiié de la moelle 
q u i  se termine par un minuscule cer\.eiiu, siispendu en 
quelque sorte iI l’intérieur de la voitte. Les éléments emprim- 
tés par l’évolution des Vertébrés terrestres sont en pliice, mais 
tine iidaptation inécanique les remanie complètement lors di1 

passage à la vie aérienne. 

LA RESPlIU’ïION AkRlENNE ET 1.A LOCOMOTION TERRESTRE 

Le passage i Iii vie aérienne est géneraleinent exposé comme 
un phénomène simple et unique, le cas privilégié de qiielqiies 
poissons devenus amphibiens et matérialisant la mince racine 
de l’énorme buisson des Vertkbrés terrestres. En réalité. les 
zoologistes dénombrent de nombreux poissons, dans les 
groupes les plus variés, qui pur quelque artifice parviennent 
ii assimiler directement l’oxygène atmosphérique. D’assez 
nombreux zoologistes considèrent même la vessie natatoire 
comme un poumon regressé et il est certain qu’en tout cas des 
rapports de  fonction existent entre Ies deux organ=. La respi- 
ration aérienne s’impose à des espèces d’eaux peu profondes 
et mal oxygénées et l’on comprend très bien le lien qui existe 
entre l’acquisition des moyens d’échapper 8 l’asphyxie et 
une locomotion sur la vase des marais it la recherche des 
dernières collections d’eau. Comme la symétrie bilatérale, ou 
le choix entre la préhension et la miirche exclusive, la respi- 
ration 2érienne et la locomotion terrestre coiistituent donc 
une option, cette fois entre l’adaptation exclusive au liquide 
et l’adaptation rclntive à l’aérien. A cette option les espèces 
les plus variéies ont rcpondu de manière différente et l’une de 
ces rnniiii8re.s correspond i i lii formule du quadrupède ;imphi- 
Lieii. 
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D‘autres formules ont pris nilissiince et plusieurs se sont 
perpétuées jusqu’ii nous, depuis l’anguille qui peut absor- 
ber I’oxygCne par la peau jusqu’ii l’i1nübas (le l’Inde qui dis- 
pose de chambres branchiales modifiées ou aux Dipneustea 
dont la vessie natatoire est un vériiiible poumon. Le nombre 

de vrais poissons qui offrent des adaptations parlieiles ii hi 
respiration aérienne est tel qu’on peut considérer que le fait 
déterminant est la respiration et  non la locomotion parti- 
culière aux quadrupeda. 

La locomotion terrestre elle-mcme est assurée par des voie8 
variéles. Elle peut être simple reptation comme chez l’anguille 
et  ne pas différer, dans ses mouvements, de la natation, Elle 
peut aussi se faire yar déplacement à plat, sur le flanc. Tous 
les poissons tirés de l’eau y ont spontanément recours mais 
chez certains comme l’anabas elle peut conduire à de longs 
déplacements dans une direction constante. Le cas des Cros- 
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soptérygiens et  plus spCcialement des Cœlacanthe6 me 
semble correspondre ii une vériiable adaptation ii la locomo- 
tion sur le flanc (figure 9). Chez eux, les nageoires sont por- 
tCes par un pédoncule qui ressemble i une coiirte patte lion 
articu1i.e. Outre les deux pectorales et les deux ventrales (qui 
constiiuent les membres des quadruphles) il existe encore 
trois nageoires pédonculées, deux de part et d’autre de  la 
queue, une ii I’extréiniti! m6me de celle-ci, de telle sorte 
qne l’animal couché sur l’un ou l’autre des flancs dispose de 
cinq points d’appui pour progresser. Le Cœlacanthe, point 
d e  départ d e  la plupart des buissons généalogiques vers les 
formes supérieures, n’est en réalité que l’illustration d’une 
formule de locomotion exceptionnelle et ses inemlwes n’ont 
que le minimum inévitable de rapports avec ceux des 
iinct?tres possibles des quadrupèdea. Malgré I’intcrêt prodi- 
gieux qu’offre l’extraordinaire survivant qu’est le Latimeria, 
il vaut mieux ne pas faire partir la généalogie humaine d’un 
groupe de  poissons qui a résolu le problème de la locomotion 
aérienne dans un sens totalement diffCrent de celui des Qua- 
drupèdes. 

C’est pnrmi les Crossoptérygiens ti corps cylindrique qu’il 
faudrait chercher l’origine des Amphibiens. dans l i t  mesure 
oil l’on peut espérer trouver une origine particulière ii un 
fait aussi général que l’option pour la vie terrestre. La 
seconde partie de  l’ère primaire, Devonieii, Carbonifère et 
Permien, voit se réaliser la formule Vertébré terrestre B et 
le  problème du poly - ou du monophylétisme n’est peut- 
&e qu’un faux problème : d e  quelque manière qu’on 
explique le mouvement qui  porte les espèces: c’est bien line 
seule tendance, celle à la vie terrestre, qui est perceptible et 
il ne semble réellement pas qu’une seule réponse ait été don- 
née, puisque aujourd’hui encore subsistent de nombremes 
demi-solutions, comme celle de 1’ Anabas, du Periophtnlme, 
du  Ceratodus, des Tritons, des Grenouilles, des Crapauds, qui 
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donnent bien l’image des transitions possibles enire le pois- 
son vrai et le reptile, mais une image muliidimensionnelle 
empruntant des éléments phylétiquement disp:irrttes. 

L‘AMPHIBIOMORPHISME 

La solution amphibienne n’est encore qu’une demi-solu- 
tion, on pourrait presque dire une solution d’attente, puisque 
les Vertébrés qui y sont parvenus restent attachés par leur 
8quilibre cutané et leur reproduction à I’éiement liquide clont 
ils ne sauraient s’éloigner durant un temps très long. ‘Toute- 
fois, avec les plus vieux amphibiens, les grands problèmes 
mécaniques ont reçu plus que des ébauches de solution et les 
Vertébrés terrestres se trouvent déjà engagés dans une voie 
définitive. 

Les premiers amphibiens dont on puisse reconstituer In  
structure corporelle remontent au  Carbonifère. Dans leur 
aspect général ils évoquent nos Tritons et Salamandres. Leur 
axe caudal intervient comme moteur dans la natation alors 
que quatre membres grêles aident à la locomotion terrestre. 
La ceinture scapulaire eat encore placée contre le critne, de 
sorte que la mobilité de la tête est ii peu près nulle, mais 
les éléments du squelette de tous lee Vertébrés ultérieurs Ront 
déjii presents : le bassin est constitué pour soutenir lu 
marche, le bras et la jambe <int les mêmes os que les niitres, 
la main et le  pied sont à cinq doigts. 

L’édifice crânien est particulièrement interasant. En 
effet, le passage de l’eau à I’uir implique des contraintes 
mécaniques nouvelles puisque la tête n’est plus soutenue dans 
un milieu d e  densité élevée et qu’elle se trouve en porte- 
à-faux au bout du corps. Chez les poissons, la suspension 
de l’animal en milieu liquide n’impose 1l la tête aucune 
contrainte de flexion dans le sen8 vertical. Les manifestations 
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méciiiiicliws qui interviennent cI;ins 1;i (-onstrii(-tion crinieilne 
sont limitées ii l’action de lii mandibule (contrainte de traction 
des muscles masticateurs) et ;i la  constitution au maxilliiire 
supérieur d’une cliiirpente d’appiii qui absorhe IPS pressions 

p- P 

c III D 

10  
rnn nd ihiilii i res. A ce dis p s i  t i f niéca t i  ici ue de tract ion - 
appui s’ajoute, it11 passage à l’air libre, l’effet de suspension 
de lit t&e, qui s’exerce h I’arriilre dii crine. L’6yuilil)re mtkii- 
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nique se f a i t  d;iiis une intégration de plus en plus éconoinique 
des trois formes de contrainte (figure 10). 

La pesanteur joue maintenant sur un levier qui s'étend du 
bout du musenu (prosthion) jusqu'au point où le crâne 
s'iirticiile sur 1;i colonne keriébrale (basiorr). L'édifice crâ- 
nien e b t  miiiiiteiiii horizontal pili le jeu de muscles et de liga- 
ments ( lu i  tirciit siir le haut  de lii iiirqiie (inion e\terne), siii- 
k i l l i t  uti bras (le le\ ier inion-basion qui c~iitrel)iiliin~e I'elfet 
de I;i pes;intciir. 1,;i conciliation des contriiintes miitidibll- 
litires et des contr;iintes de suspension constitue la trame de 
toute  l'évolution (lu crine des VeriChrés, homme compris. 
Ileiiture et postiire sont d&s l'origine étroitement liees. Les 
paléontologistes ont t r k  t6t compris que lii posture verti- 
cale et 1;i face courte caractérisaient l'homme, mais le lien 
fonctionnel qui eipliqiie ces deus caracteres n'ii jusqu'h pré- 
sent pas été dégag6 dvec netteté. C'est pourquoi ce retour 
iilix sources des \'erti.Lri.s est indispensable. 

Le crine amphihien ne donne encore que des ebaiiches (le 
solution, mais ces éhiiiiches sont déjà tout à fait Sigiiificii- 
lives. Le crâne des plus anciens est encore trER proche de 
celui des poissons (figures 11 et 12)' poiirtiint l'épaule ebt 
déjii decollée du  crine et la suspension iniaque est devenue 
active. La reptation siir le sol impose une contrainte curieuse. 
('iiï In m;indil)iile porte à terre et n'il pas le jeu suffisant pour 
saisir : diins les espèces oii les pattes ne dressent pas encore 
la tete au-dessus d i i  sol, c'est l i t  miictioire siipérieiire qui +e 
lève e n  1)loc ii\.ec îout le raltariurn (I comme le couvercle 
d'une boîte. Cette solution transitoire fait intervenir In tïiic- 
tion iniaque et favorise la mobilité de la tête sur le tronc. 

11 suffit de caler son menton, d'ouvrir lit bouche et de sentir 
la mise en jeu de la musculature de la nuque pour se reprk- 
senter la situation mécanique des premierR amphibiens et le 
rôle qu'elle R pi joiier. c*onjoiriteinent avec I'tholiition cleu 
irieiiibres antérieurs, dans la sepiiriitioii de 1'i.paule et I'ii1)l)ii- 
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rition du cou. Une telle structure est d’ailleurs rapidement 
dépassée et avant 1ü fin de l’ixre primaire, chez les Amphi- 
biens mcme, la solution saurienne, qui assure un équili lm 
mécanique beaucoup plus simple, est déjà interventte. 

P P 

12 - 11 - 

P 

c‘ I 

14 - H 
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LE SAUROMOHPHISME (figure 13). 

Si l’on poursuit In sélection pitrmi les formes qui coïn- 
cident itvec une évoluiion dilns le sens de la mobilité et d’une 
existence de plus en plus riche et complese, l’étape suiviinte 
est celle du (( lézard », lié encore au  sol par la reptaiion, 
mitis compli.temerit airriinchi des difficuliés respiratoires des 
Amphibiens. Ln formule saurienne est dé j i  réalisée au  Per- 
mien, avant le début de I’Gre secondaire, il y a plus de 
200 millions d’années. Les Snuromorphes sont les premiers 
Vertébrés qui résolvent franchement les problCmes d’équi- 
libre mécanique en milieu terrestre. 

Leur colonne vertébrale a pris une convexité marquée, son 
rôle dans le sens vertical prédomine sur son r6le dans le 
sens latéral : ce n’est plus une tige dont la flexibilité IntCrale 
commande la locomotion par l’action des muscles qui font 
onduler l’axe. corporel, c’est d’abord une poutre sur laquelle 
prennent hase la tête et les membres. Ces derniers sont encore 
arqués, mais susceptibles d’élever le corps au-dessus dir so1 
dans la locomotion et les opérations de capture ou de déglu- 
tition. Sans répondre à un affranchissement complet par 
rapport à la reptation pure, la locomotion quadrupède ram- 
pante détermine des transformations décisives de l’édifice 
crânien, elle implique en outre une mobilité étendue de 
l’épaule, la séparation définitive de  la tête qui se meut à 
l’extrémité d’un véritable cou. 

Le crâne des Sauromorphes comporte les memes éléments 
principaux que celui des Vertébrés précédents et, d’ailleurs, 
que celui des autres Vertébrés jusqu’à nous. 1.e calvariuni 
constitue une sorte de coque en segment cylindro-comique ; 
à l’extrémité antérieure, les dents sont insérées le  long des 
bords, ii I‘extrbmité postérieure. I’inion externe marque le 
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point de raccord avec Ia boîte (*éril>rale. Ida hoite cérébrale 
contient l’encéphnle et s’articule au Imsion avec la colonne 
vertébrale ; par les c6tés et le sommet, des ponts osscux la 
suspendent i l’intérieur de la voûte calvarienne. I1 est très 
important de remarquer que le volume de la voiite crinienne 
n’est pas déterminé par le cerveau, niais par les contrairites 
mi.ciiniques de traction maridibulaire et de suspension de la 
ti*te. La position du  cerveau, d’autre part, est déterminée par 
le basion puisque le bout de l’axe vertébral coïncide ii la 
fois avec la fin de la moelle épinière et avec le point de pivo- 
tement d u  criîne sur le corps, mais son volume est indiff6rent 
dans la mesure où il n’atteint pas les limites dans Icsquelles 
li1 charpente est inscrite. C’est ce qui explique que du  pois- 
son au chien, le rapport de volume entre la face et la voûte 
cribienne varie peu (les proportions étant commandées par le 
rapport denture-musculature de la mandibule) iiloïs que le 
volume du cerveau augmente dans des proportions considé- 
rables. La boîte cérebrnle est donc suspendue dans la voûte 
crinienne e t  les Sauromorplies sont très loin du  moment oii 
boîte cérébrale et voûte mécaniquement conditionnée se 
confondront. 

Outre le calvarium, le crâne du  Vertébré terrestre comporte 
la mitndihule et le squelette hyuïdien. L’un et l’autre sont 
issus du dispositif branchial des poissons primitifs : la mnn- 
dibule trés anciennement. l’arc hyoïdien au moment où s’éta- 
blit la respiration aérienne. Le squelette hyoïdien est très 
important puisqu’il sert de base osseuse i la musculature qui 
abaisse la mliclioire et  qui meut lit langue. Les Amphibiens et 
surtout les premiers Reptiles inaugurent un dispositif 
technique qui joue par la mandibule et la langue ou It. pha. 
rynx dans la capture, la mastication, la déglutition, un r d e  
dont on verra plus loin I’oboutissement par la phonation 
consciente dans le langage humain. 

L’appareil crânien (lu Reptile sliuroniorplie offre des pro- 
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priétés mécaniques très frappantes. La suspension hiisilo- 
iniaque est devenue une contrainte constante. sauf lorsque 
l’animai est au repos sur le sol ; les vertébres cervicales ce  
sont allongées et la base du  crine, élargie, sert de table d‘in- 
sertion à des muscles qui commandent les mouvements en 
tous sens. IJn solide ligament s’accroche à l’inion et aux ver- 
tèbres et  guinde la t h e  avec élasticité. La niusculature de la 
mandibule est puissante e t  détermine de fortes contraintes 
de  traction qui conditionnent les proportions de la denture 
e t  celles de  lit voûte. De la sorte apparaît pour 111 premiCre 
fois une loi de proportions constantes jusqu’i l’homme : lit 
distance entre le prostion et  le basion est divishe en deux 
moitiés égales : l’une dentaire, l’iiiitre cérébriile. Lit mi-dis- 
tance entre prosthion et hasion correspond par cons&liient LIU 

dernier tubercule de  la dernière dent : re  point constitue le 
centre géométrique de Ia construction crGiiieiiiie. Des 
exceptions apparaissent dans certains types cr.‘iniens, coniinc 
chez les ruminants oii le cr ine dentaire est plus lorig que le 
crâne cérébral, mais la construction mécanique reste cohb- 
rente par rapport ii la loi générale et  le centre de construction 
est simplement dédoublé, comme si une bonde supplemen- 
taire intervenait entre les deux moitiés crâniennes. 
Le Sauromorphe répond ainsi au  premier état qui mette 

directement en cause la construction générale des Vertéibrés 
terrestres et  si l’on considère dans quelle mesure la mécii- 
nique corporelle de l’homme reste liée aux mêmes contraintes 
OP s’aperçoit que la plus grande partie du chemin est déjà 
parcourue : l’axe vertébral joue le rôle d e  poutre maîtresse 
de l’édifice corporel, les membres sont individualisés dans 
un squelette de formule définitive, les extrémités ont cinq 
doigts, le crâne, suspendu sur le basion, est guindé par les 
muscles et les ligaments accrochés à l’inion, la denture com- 
mande le  volunie de  la voiite et ses dimensions sont condi- 
tionnées d’autre part par le complexe mécanique du crâne 
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postérieur. Tout le jeu des interiictionn est en place. Seul le 
cerveau, modeste locataire de la cavité calvarienne, tient 
dans l’ensemble un rcîle mécaniquement passif ; l’appiireil 
est à sa disposition et  il en est l’animateur mais son inter- 
vention dans la dynamique des formes n’est piis directe et  
immédiate, elle se fait sentir sans doute dans In sélection 
darwinienne des formules les plus efficaces, mais il est impos- 
sible de mettre en évidence sa valeur mécaniquement impul- 
sive. C’est sur ce plan que je consid6re le développement du 
cerveuü comme un élément incident de l’évolution gbn&rale. 
Cela ne diminue en rien le fait bien établi de  l ’ k  oliition du sys- 
tème nerveux vers des structures de plus en plus complexes. 
Evolution cérébrale et évolution corporelle s’inscrivent dans 
un dialogue oii le profit est mutuel. Sur un certain plan on 
peut voir dans l’évolution le triomphe du  cerveau, mais ce 
triomphe est lié ii d’impérieuses réalitbs mkciiniques et dans 
ta progression du  cerveau et  du  Corps, le premier s’inscrit 
dans les progrès du  second ài chaque btiipe. On ne pourririt 
pas citer d’exemple d’un être vivant dont le  systéme nerveux 
ait précédé l’évolution du  corps, alors qu’on peut donner de 
nombreux fossiles dont on suit pas i pas le développement du  
cerveau dans une charpente acquise depuis de longues 
périodes. 

r.e TH~ROMORPHISME 

Vers le Permien, avant In fin de l’ère primaire, se produit 
un événement capital : les Reptiles acciident A la locomotioii 
quadrupède dressée et  leurs membres prennent l’aspect de 
ceux du  chien ou de l’éléphant, ce sont des colonnes portant 
le corps haut au-dessus du sol. Conjointement les vertèbres 
cervicales n’allongent et le cou devient propre ii mouvoir la 
tête dans un chump considérablement btendu. C’est vers iin 
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accroissement de la mobilitb, vers l’extension du cercle opé- 
ratoire, vers la possession d’un espace élargi que tend de  
nouveau le pas franchi p r r  le qiiadrupcde dressé. J I  n’est 
1x1s certain. il est meme improbable qu’aucune des espkes. 
peut-Gtre meme aucun des ordres connus se trouke SUI’ 

l’arbre généalogique de  l’homme, mais la dibrive générale des 
espèces vivantes porte inévitahlement toutes celles qui 
:iugmentent leurs possibilités de  relation vers les memes 
&apes e t  il serait facile, pour le monde des InvertéLrés oii 
:iucune aspiration géntnlogique vers l’homme ne s’est marii- 
lestGe, de décrire des tvoliiiions comparables. 

L’étape théromorphique est une étape majeure, du doul)le 
point de  vue de  l’évolution de la main et de l’évolution dii 
crâne. Son développement s’est poursui\ i depuis la fin de 
l’ire primaire jusqu’à nos jours et elle ennlobe non seule- 
ment un grand nombre de Reptiles tous éteints. mais aussi la 
totalit6 des Manimifi~res fossiles et  \ ivünts. hormis les -4nthro. 
pieiis. Pour rendre plus clair ce développement, on considé- 
rera siicccssi\,emeiit le thbromorpliisrne cles Reptiles et celui 
des Ma m m if6recc quad ru pètlecc. 

I.ES REPTILES THkROMORPHES (figure. 14). 

La fin de 1’i:t-e primaire et le début de I’6re secondaire, 
cntre 200 et 150 millions ~ ’ ~ ~ I I I I G C S ,  inilrc1tient 1;i pi.i.iode d’ap- 
parition et de clé\ eloppernent des théromorphes reptiliens. Ils 
n’ont pas donné naissance aux géants dinosauriens et les plus 
forts d’entre eux n‘ont guère dépassé la taille d‘un sanglier. 
mais, ii 50 millions d’années des premiers Mrimmifi:res, ils 
apportent un témoignage assez impressionnant. Leur appa- 
rence générale est celle que les Mammifilres nous rendent 
f;imili:lre, leurs membres vertic-aux s’appiiierit sur le Lout des 
doigts. coriinie chez Ir p r c ,  o u  i p l i i î .  cornnie chez le t h i -  
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reau, dont ils ont un peu I’iispect général et on leur imagine 
plus aisément une fourrure qu’une peau écitilleuse. 

Leur crâne surtout est frapparit (figures 15 et 16). Chez plu- 
sieurs, le contour géni‘ral est celui d’un 3lammifère carni- 
vore (figures 17 et  18) : l’arrière-crlne est puissamment 
modelé, une arcade temporale épaisse suggère l’arcade zygo- 
matique des Mammifères, la mandibule ressemlile A celle 
d’un chien. La denture est plus surprenante encore. 
Jusqu’alors les Poissons, les Amphibiens ou les Reptiles pos- 
sédaient (et ils continuent encore) une denture de  type cono- 
clotite et homodonte, c’est-itdire des dents siniples, cotiiqut-s 
et toutes sensiblement identiques. Ides Tlibromorphes repti- 
liens sont conodontes, mais leurs dents sont de proportions 
dissemblables, disposben en  trois groiipes, comme nos inci- 
sites, nos canities et n o s  nioliiires. Cette différeiic.i;itioti 
implique un mode de capture, de debitnge alimentitire et d e  
mastication & I i i h & ,  c;irac*tbristique cles Vertébribs siipi.rieiirs. 
A u  stade oil la tt‘te a acquis uti champ de mouvement consi- 
dérable répond une spéciülisation technique de la denture 
d’importance équivalente. Ce fitit po~rr i i i t  paraître une siniple 
juxtaposition de caractères progressifs : en ri.alité, l‘;trclii- 
tecture crinienne révihle le rappnrt profond qui existe eiitrt- 
I’hétérodontie et les niodifications posturales. 

L’édifice crânien répond ii lu  loi fondamentiile de dit ision 
Ggale entre la partie dentaire et  la partie cGrbbrule, mitis le 
levier basilo-iniaque s’est allongé aii moxiniiim et l’arrière 
du cr lne forme une large table d’insertion dont les renforts 
osseux aboutissent ii l’articulation mandibulaire pour donner 
le maximum de résistance aux efforts d e  traction de la man- 
dibule. L’appareil masillo-dentaire it acquis une structure 
mécaiiique complexe qui dilise les lignes de îorce entre les 
dents antérieures qui saisissent et les dents jugales qui broient. 
Les canines, 3 l’avant, cliarpentent pa t  leurs racines le 
museitii, sous des angles dont l’ou\ erture se répercute &tiis 
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toute l’architecture de  l’arrière-crâne. A la inachine de trame 
géométrique des espèces inf6rieures succède une machine 
complexe, cohérente elle aussi dans toutes ses pnrties, mais 
déj à si hautement perfectionnée que les mêmes principes de 
construction s’appliqueront encore, toute adaptation faite, a u  
crâne de  l’homme. 

Si l’on fait le bilan de l’évolution jusqu’au point présent, 
on constate que les Crossoptérigiens se sont développés au 
Dévonien et  au  Carbonifère, que les Amphibiens prennent le 
départ à la même époque, que les premiers Sauromorphes 
reptiliens sont du  Permien, comme les premiers Théro- 
niorphes reptiliens. C’est donc entre 300 et 200 millions d’aii- 
ii6es avant notre époque que se noue t a t  se rbsoul l’évolii- 
tion du dispositif corporel des Vertébréis supbrieurs. Au début 
de l’ère secondaire, il ne reste presque rien h ajouter et pour- 
tant les Mamniifères proprement dits sont certainement 
encore loin. Cette situation n’est piis siins piïrallèltb avec l i i  

prkocité avec laquelle les Anthropiens libèrent leur main et 
acquièrent la station droite, bien avant que leur cerveau ait 
atteint le niveau qui nous est propre. Ceci vient soutenir 
I’hypothCse que j’ai déjà défendue, ii savoir que l’aménage- 
ment nerveux suit celui de la machine corporelle. Lea 
Reptiles thériodontes ont un corps (le carnassier mais leiir ver- 
veau est encore de la taille d’un capuchon de atylographe, 
suspendu l’intérieur d’un hdifice dont le cerveau d u  cliien 
remplira, deux cent millions d’itiinbes plus tard, îoiit le 
contour., 

LES MAMMIFÈRES QUADRUP~DES 

Dans l’essentiel de leur structure corporelle, les Mnmnii- 
fères quadrupèdes ne diffèrent pas dc3a Reptiles théro. 
morphea. 11 n’est guitre douteux d’ailleurs que ce soit ii partir 
du courant de ces derniers qu’ils se soient développés, dniis 
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un véritilble recommencement. Les premières formes sont en 
effet d’infimes créatures d u  milieu de l’tre secondaire qui  
mirent i peu pres cent millions d’années pour donner niiis- 
siltice iiu flot des hIainmifi.res de 1’ére.tertinire. 

i , ~  MARCHE ET LA PREZTENSION 

1,orsqu’oti exit mine, hors de toute systématique zoologique, 
le comportement dynamique des Mammifères, on est conduit 
.i y distinguer deus grandes tendances : chez les uns In main 
intervient de maniére plus ou moins imporinnte dans les 
opérations qui se déroulent dans le champ antérieur de rela- 
tion ; chez les autres la tête seule est impliquée dans les 
i i c t s  de relation. 11 en résulte une division entre Mammi- 
fakes marcheurs exclusifs et Mammiféres au moins traiisitoi- 
reiment préhenseurs. Ces deux groupes fonctionnels corres- 
pondent à une division très etendue des caractéres d’anatomie 
et de comportement, comme à deux mondes difiérents 
dans leur destination ou comme le témoignage de deux 
rkponses à une option fondamentale. 

Les marcheurs (figure 19 ii 21) sont herbivores, leurs extri.. 
mités sont étroitement spbcialisées dans la marche, leur 
crâne offre un type nrchitectural qui est commun à toutes les 
formes, ils disposent, pour beaucoup d’entre eux, d’or- 
ganes particuliers, empruntés ii des territoires anatomiques 
faciaux variés : cornes frontales des ruminants cavi- 
cornes, des cervidés, des girafidés, cornes épidermiques 
nasales des rhinocéros; défenses : canines et  incisives de 
l’hippopotame. canines des siiidé9 (siinplier, phacochère, habi- 
roussa), des ruminants tragulidés (chevrotains), des camé- 
lidés, des morses : incisives des éléphante ; appendice nasal 
en trompe de l’éléphant et d u  tapir, lèvres extensibles des 
siréniens et de nomlweiis herbivores. 
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Les préhenseurs sont omnivores ou carnivores, leurs eatré- 
mitt% ont quatre ou cinq doigts fonctionnels et I'ant6rieure 
est susceptible d'assurer la préhension ; beiiucoup piirmi eus  
peuvent prendre l i i  fitation assise pour libcrer leur niiiitt, leur 
crâne conserve le type arrhjteatural des Reptiles théro- 
morphes, modifii: progressivement par l'évolution posiuritle, 
e n  fi II i Is 11'0 t i  t p i  s (1 'it 1' pend i ces f ii c i il II x p i  r i icu 1 ie 1's. ( :et t e 
cliissificntion comporte des esceptions pcii nombreuses milici 
tr6s caractéristiques comme celle de l'éléplinnt (figitre 31) 
qui est herbivore mitis dispose d'une véritable milin, et celle 
du chien (figures 22 ii 24) qui est carnivore mais dont les 
membres sont construits pour la marche. Chez l'un et chez 
l'autre, la construction crânienne suit lii typologie fonction- 
nelle de la main. [,'éléphant est un des riires herbivores ci 
posséder une denture moyenne; les canidés en général et 
le c4iien en particulier sont seuls parmi les carnassiers A pos- 
séder une denture longue. L'éléphant offre une construction 
crânienne courte, unique, comme l'est son a s  de N préhen- 
seur fiicial n, le chien ne s'écarie guère du schéma crânien 
des marcheurs herbivores. 

Les plus frappants sont les rongeurs qui se divisent en 
deux groupes : l'un franchement herbivore (comme le lièvre) 
dont 1ii préhension est nulle, l'autre omnivore (comme le rat) 
dans lequel Iii stntion iissise et lii préhension jouent un grand 
role. 

Dés l'abord, I'éiiide des hliimmifères conduit par consi.- 
quent i poser I C  I)roblèine (le. la main, celui de la face et 
celui de la posture de pr.éhension, qui sont en ri'alité un seul 
problihme, le plus directement lié ii lit construction corpo- 
relle de l'homme. Parce que leur histoire est riche d'ensei- 
gnements, les ïhéromorphes marcheurs seront t r& briéve- 
ment itvoqués iiviint de les abandonner HUI' la voie, sans issue 
Iiiimiiiiie, (liins Inq~ielle I'1:volution les a cléjii engagi.3. 

L'Eocènc?, premier temps du Tertiaire, il y il environ 
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50 ou 60 iiiillioiis d’années, montre le déploienient des Miim- 
mif6res clans (les formes qui sont considérées comme les 
souches des ordres encore vivants. Jle taille modeste, conime 
des lilpins OU des moutons, ils ont des c i i r i ic tks  très générali- 
sés, cinq doigts ails estrémités, des dents broyantes peu sp& 
ciaiis6e.o et uiic silliciiieltc ;issex tiniforme, J>assei et iill(jilg6c. 
Pourtant. les options sont dé j i  prises, et probablement depuis 
longtemps, entre les préhenseurs et les marcheurs ; s’il n’y a 
pas encorc de  vrais fdins,  de  vrais canidés, de vrais chevaux 
ou rhinocéros, tlc vrais ruminants, l’examen des squelettes 
montre qu’ils st’ r+rtissent entre les deux groupes ihdro- 
morphes princilxiux et que misme le groupe des primates est 
diff’6reiicié. 

Les marcheurs, fossiles et  aciuels, sont caractérish par 
leur denture longue, iidaptée au  traitement des végétaux 
feiiilliis. I l  n’est giii.re clouteux que cette adaptation se soit 
Fiiite ii pir t i r  d e  formes ii denture normale, équilibrée A la 
moitii. de  lit di~titiict? prosthion-litsion, car leur crâne est 
construit sur le centre géométrique auquel s’ajoute un centre 
supplémentaire en arricre des molaires. Les appendices crii- 
nieiis, cornes ou bois, s’intègrent aux lignes mécaniques géné- 
rales dans des formules qui varient d’une espèce R l’autre 
mais restent toiijours remarquablement cohérentes. 11 est 
devenu désuet de louer l’ingéniosité de la nature, mais 
lorsqu’on analyse les solutions mécaniques auxquelles répon- 
dent le crâne du cheval, ceux du cerf, du  chameau, du rhino- 
céros, on reste malgré tout surpris par les réponses du  
schéma fondamental, toujours le même, à des situations 
toujours dissemblables. La construction du crâne des 
préhenseurs fourmille de  solutions impréviaiblcs dans 
12 conciliation du  cerveau et des canines, mais elle 
est loin d’offrir les problémes qui se Event lorsqu’il 
faut, comme chez les marcheurs, intégrer dans l’équilibre 
tine (letitiire g&inic et îouî I‘:ippiirt~illiige teclinique facilil 
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dont le crâne n’est pas libéré par la main. La varioté et  la 
finesse des opérations techniques chez les mammifères évo- 
lués se traduit pour les marcheurs (où tout est concentré 
dans l’édifice crânien) par une grande complexité de la 
construction. 

Chez les préhenseurs, la complexit6 est répartie entre I n  
face et la main et  le dispositif général reste relativement 
simple dans sa charpente. La main à cinq doigts, héritée des 
amphibiens de  l’ère primaire, n’a pas subi la profonde éla- 
boration de  celle du beuf ou du  cheval ; l’épaule conserve sa 
mobilité latérale, le radius et le cubitus au lieu de  se soli- 
dariser étroitement développent leurs possibilités de supina- 
tion ; le squelette dans eon ensemble s’oriente vers une plus 
grande souplesse des mouvements. La construction crânienne 
des préhenseurs théromorphes, pour la plupart cnrrias- 
siers ou rongeurs, est équilibrée de manière tr6s simple ; la 
loi de  division entre le crâne cérébral et le  crâne dentaire est 
constante. Leur organisation, dans les espèces les plus évo- 
luées, est parvenue au  plus haut point compatible avec la 
locomotion quadrupède, réalisant des formes comme Ie castor, 
le rat  ou le raton-laveur, dont l’activité manipulatrice atteii-t 
un niveaii très élevé. 

LE PITHÉCOMORPHISME 

L’échelle zoologique, telle que les zoologistes l’ont ordon- 
née, rend compte non seulement des différences tranchées 
entre les groupes animaux, mais aussi des rapports qui les 
unissent, de  sorte qu’on reconnaît un peu de quadrupcde 
dans les singes, un peu de  singe dans l’homme. Cette attitude 
a conduit, on l’a vu dans le premier chapitre, li tisser la 
trame de l’évolution avant la naissance de  la Paléontologie 
e t  à faire du singe un intermhdiaire morphologique entre 
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nous et  la foule dcs Théropodes. Jh point d e  vue foncticinnel, 
l’ensemble des quadrumanes constitue un monde animal 
très distinct, illissi éloigné des quadriipédes que des bipi-des, 
fondé sur  LI^ dispositif postural unique qui fait alterner la 
locomotion préhensive et la station assise plus ou moins 
redressée. Ce qui cxiste de  libériition temporaire de lit milin 
chez Ica l‘h4romatphes préhenseurs e9t similaire, mais sans 
ritpport d’identité fonctionnelle. Les singes sont en  effet les 
seuls Mammifi~es i préhension constiinte, pendant la 
marche ;irloricole comme pendant les opérations manuelles 
de la station assise. Les autres Mammifères arboricoles [i’ilccro- 
chent tous plus ou moins avec leurs griffes, d o r s  qu’eux 
saisissent les branches entre les doigts et le pouce qui est 
opposalle. I a  préhension existe chez les rongeurs (XI 

chez les carnassiers miiis c’est, elle aussi, une préhension 
griffue. 

Ces constatations font ressortir le lien étroit qui existe 
entre la locomotion et la préhension. La seconde est fonction 
des caractéristiqiies de la premiere. Chez les singes, la main 
antérieure et la main postérieure sont des instruments d u  
déplacement ; la main antérieure seule est un instrument de  
caract6re tecliniqiie. C’est 1;i pr6hensioii locomotrice qui a 
fait des singes les Primates, comme la locomotion bipède a 
fait les Anthropiens. piih6comorphisme est donc avant 
tout caractérisé par 1111 affranchissement postural lié ii la qua- 
drumanie locomotrice. les autres caracth-es, pour importants 
qu’ils soient, sont corollaires. 

S’il était nécessaire de dégager encorc plus clairement le 
lien qui unit tous les caractcres des Primates &i leur appa- 
reil locomotcur, il suffirait de considérer une série constiiu6e 
par les mains du Colobe, d u  Cercopithèque, du  Macaque et 
du Gorille pour constater que le développement du dispo- 
sitif d’opposition des doigts, de plus en plus efficace et 
prkcis, correspond H une locomotion de  plus en plus fondée 
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sur la prééminence préhensive de la main par ritpllori 
pied, à une station assise de plus en plus redressée, it i inc  
denture de  plus en plus courte, A des opérptions manuelles de 
plus en plus complexes e t  ii un cerveiiu de plus en plus déve- 

L’cdifice crânien des Primates (figures 25 A 27) est l’exact 
reflet de cette unité des cnractères fnnctionnels. Le lien fnii- 
damental entre le crâne et la charpente posturale est, on s’en 
souvient, le hnsion, bord antérieur du trou occipital. Situ6 
en arriére du crâne chez les Théromorphes et  tous lea Ver- 
tébrés inférieurs, le trou occipital est, chez les singes, ouvert 
obliqiiement vers le bas. Cette disposition est la conséqiiencc 
directe d u  comporternent postural auquel correspond une 
volonne vertébrale apte A se conformer aux deux stations 
clu:idrupi.de et assise. Dans la série des singes iitt‘s plus haut 
on constate que la position du trou occipital est en rapport 
direct avec le degré de redressement dans les deux st a t’ ions, 
de  sorte que l e  gorille en station quadrupède est aussi 
redressé que le Colobe en station assise. 

Cette constatation banale du rapport entre le trou occi- 
pital et les postures vertébrales entraîne une série de consé- 
quences crâniennes très importantes. En effet, la base pros- 
thion-basion se trouve considérablement raccourcie. c’est-à- 
dire que la denture et  la face sont beaucoup plus courtes 
que chez les Théromorphes. Le levier basion-inion est abaissé 
et, pour la première fois dans le règne animal. la voiite crâ- 
nienne échappe partiellement aux contraintes de la Buspen- 
sion du crane. On verra di~ns le chapitre ~ii ivant la relatinn 
( I t .  ce fait m6canique rivet. le dcveloppement du cerveau. Si 1ii 

voûte crânienne échappe aux contraintes de la suspension, la 
base du crâne échappe, elle aussi, aux contraintes de traction 
(le l’appareil mandibulaire et le bloc facial s’autonomise par 
rapport au crâne cérébral. Le criine facial établit ses lignes de 
constructinn dans iin trinnglc qui joint le proRthinn, le haRinn 

loppé. 

http://clu:idrupi.de
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ct le bourrelet des orbites. Ainsi s’explique I;i formation, 
chez les Primates, de  ce massif osseux compact qui constitue 
une véritable visiEre nu-dessus de In face. Le dégagement de  
Iii voîite crinienne se fait par conséquent i partir de l’arrière 
du criine, la région préfrontnie se trouvant, chez les Priiniiies 
comme chez les .4nihropiens primitifs, verrouillée par le bloc 
orbitaire. On verra, au chapitre suivant, comment un noli- 
\. eau remaniement de l’édifice. facial fait perdre progressive- 
ment aux Anthropiens la visii-re frontale et assure l’expan- 
sioii frontitle de lit voiite. 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 
SUR I.’ÉVOI.UTION JUSQU’AUX PRIMATES 

Quelle que soit leur orientation métiiphysique ou ratio- 
naliste, quclles que soient les explications qu’ils fournissent 
du fait, les évolutionnistes sont unanimes pour considérer que 
le couritnt par lequel nous sommes portés est bien It!  courant 
de l’évolution. 1.e lichen, IH méduse, l’huître ou la tortue &lé- 
phantine ne sont, comme les Dinosaures géants, que des 
retombées d u  jet principal braqué dans notre direction. A 
supposer meme qu’on tienne i ne considérer les êtres qui SC 
rangent derrière noils que comme représentant line seule des 
branches de l’évolution (celle qui conduit i l’intelligence, les 
autres allant vers d’iiutres formes de coiisomma~ion non nioins 
honorables), l’évolution vers l’homme subsiste et le choix 
des chaînons illustrntifs est légitime. 

Qu’on voie, comme dans la philosophie bergsonienne ou 
teilhardienne, dans l’évolution la marque d’un éilan, d’une 
recherche génériile de la conscience aboutissant à l’homo 
sapiens, ou (ce qui revient au  même sur le plan des inat& 
riaux) le jeu d’un déterminisme aboutismit à des formes 
vivantes de plus en plus atliiptkes iiuu mobiles de I’euploiîa- 
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tion de la inatiére, le comporteinent de la niasse d’oi~ sort 
l’homme reste le meme. Sous In superstructiire des explica- 
tions, I’infrnstructure des faits se résout dans le même 
sy s t ;me. 

Le monde vivant est caractérisé par l’exploitation physico- 
chimique de I;i matiére. Aiix deux extremes figurent deux 
modes d’exploitation qui impliquent, l’un la mise en valeur 
(le la  matiére, pourrait-oit dire, par affrontement direct de la 
inolécule exploitee par la molécule exploitante, comme pour 
1.e~ virus, I’aiitre une consommation en quelque sorte liiitrar- 
ctiisée qui exploite Iii matiére inerte: ii travers une chiiine 
d‘;ires \. ivants, coinine pour l’homme mangeant le boeuf au 
ieriiie d’un long défilé de mangeurs et  de mangés siiccessifs. 
Ce seeon(! niode est tl’iiilleurn identique ilu premier piiisqu’il 
se termine piir un affrontement de molécules dans le corps du 
mangeur, mais il eiitriiîne tlepiiis un Loii milliard d’années 
line partie des vivants tlans la voie (le la recherche du 
contact conscient. 

Dans cette recherche se résout toiite l’évolution puisque la 
spiritualité comme l’investigation philosophique et  scienti- 
fique occupent le sommet de In recherche d’un contact réflitchi. 
Ce contact, ij tous les niveaux, s’exerce ii traverR les deux 
trames coordonnées de  In charpente corporelle et du systGme 
nerveux. Pour beaucoup d’iwolutionnistes. et c’est le cas pour 
Teilhurd de Chardin, le fait significatif est le développc- 
ment toujours plus grand du cervenu et de ses dépendances 
iierveuses. Puisqii’en définitive le cerveau est le support de 
la pensée et que nous avons le mieux réussi dans cette (lirec- 
tion de l‘évolution, il y ;I formellement lieu de penser que 
l’augmentation, lit N compiexificatioii )) du dispositif céré- 
bral eut l’exact reflet des progrés constants de In matière 
vivante dans sa recherche du contact conscient. 11 h i t  
admettre nussi que la charpetite corporelle et le système ner- 
veux forment u t i  tout et qu’il serait artificiel et arbitraire 
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d e  les séparer. 11 semble pourtant que cette péiition ne 
résolve qu’imparfaitement les problèmes posés par la hase 
documentaire. L’homme constitue sans doute un tout mais 
son corps et les manifestations de  son esprit soiit perqus 
depuis toujours comme distincts et les religions comme leu 
philosophies se sont alimentées de cette distinction. Que le 
cervenu soit l’organe de lit pensée ou son instrumeiit ne change 
rien aux rapports du corps et  du subtil réseau des fibres (lui 
l’animent : l’évolution se traduit, matériellement, par une 
double ligne de  faits  : d’une part le perfectionnement cumu- 
Intif des structures cérébrales, d’autre part 1’:tdiipi;ition clcs 
structures corporelles suivant des régles directement liées ii 
l’équilibre mécanique de cette machine qu’est l’Cire viviint 
et mobile. Entre certeau et charpente les r a p p r i s  sont de 
contenu i contenant, itvec tout ce qu’on peut iinngiiier d’in- 
teractions évolutives, inais (piiï leur nature n i h i e )  conteiiii et 
contenant ne sont pas assimilalles. 

La preuve de cette position est fondée sur le dCroulenieiit 
historique des documents : les formules méciiniques comme 
celle des Vertébrtk quadrupédes apparaissent très tGt,  ani- 
mées par un cerveau trGs réduit. A partir de l’acquisition 
d’un type mécanique déterminé, de manière différente sui- 
vant les groupes, on assiste A l’iiivnsion progressive du cer- 
veau et ii l’amélioration du dispositif mécanique duns un 
jeu d’adiiptations oii la participation cérébrale est évidente, 
mais comme déterminitnt des avantages dans 111 sélection iiatu. 
relle des types et  non comme orientant directement l’adapta- 
tion physique. Le plafond évolutif est atteint lorsque le 
volume cérébral équivaut ii tout l’espace mécaniquement 
disponible ; leR espèces entrent iiloïs dans leur phase de plé- 
nitude qui semble correspondre pour beaucoup à une longue 
station : c’est di1 moins le cas pour celles chez lesquelles les 
voies de dégagement mécanique sont closes, comme chez les 
Mammiféres herbivores. Dans d’autres groupes au contraire, 
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le dispositif corporel reste ouvert ii des adaptations rCvolii- 
tionnaires et les paléontologistes ont remarqué depuis l o ~ g -  
temps que ce sont les groupes les moins spécialisés qui ont 
donné naissance aux formes cérélralement les plus aïiin- 
cees, 

faire ressoriir les 
liens étroits entre les deux tendances, celle du systcme iier- 
veux et celle d e  l’adaptation mécanique. Si l’on prend le cas 
des Primates on se rend compte du  fait que In  formule clu 
quadrumane correspond i une extrkme spécialisation corpo- 
relle ii partir d’un stade oii pourtant les membres ii cinq 
doigts des Vertébrés primitifs sont conservés. Cette adapta- 
tion est la mkme dans son principe pour tous les quadru- 
manes, mais elle offre des variations internes corisidérsilles 
d’une espèce à l’autre, variations portant à la  fois su: le. 
comportement, les postures d’activité et la charpente phy- 
sique. Celles dont la structure corporelle Correspond Q In  plus 
grande libération de la main sont aussi celles dont le crane 
est susceptible de  contenir l e  plus grand cerveau puisque 
libération manuelle et réduction des contraintes de la voiîte 
crânienne sont deux termes de la même équation mécanique. 
Un cycle se noue pour chaque espèce entre ses moyens 
techniques, c’est-à-dire son corps, et ses moyens d’organisa- 
tion, c’est-à-dire son cervenu, cycle dans lequel, iî travers 
l’économie de son comportement, s’ouvre la voie d’une 
adaptation sélective de plus en plus pertinente. Les chances 
de développement évolutif sont donc d’autant plus grandes 
que le dispositif corporel se prête à un remodelage du  
comportement par l’action d’un cerveau plus développC ; en 
ce sens le cerveau commande l’évolution, niais il reste iné- 
luctablement tributaire des possibilités d’adaptation fiéiec- 
tive d e  la charpente. 

Ce sont ces raisons qui m’ont fait considérer. dans 1’Cvolu- 
tion, d’abord les conditions mécaniques d u  développement. 

Cet aspect de l’évolution est propre 
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La prise qu’on y trouve sur les faits est une séciirit6 noti 
négligeable. Lorsque sur cent espèces différentes on retrouve, 
dans les mêmes principes architecturaux, les memes coiisé- 
quences imposées par les contraintes mécaniques, il devient 
possible d’établir des conditions sans lesqiielles l’évoliiiioii 
cérébrale resterait iin phénoméne abstrait. 



CHAPITHE III 

ARCH-4NTHROPES E'ï PALÉANTHROPES 

L'ANTHROPOMORPHISME 

Lü nomencliitiire est toujours chargée de  reliques, souvent 
encombrantes. Pour 1ü pnlhntologie huniiiine, ces reliques 
foisonnent, créitnt un tissu de concepts progressivenient 
dépassés : Pithécanthropes, Préhominiens, Austrnlopi 
thèques, sont autant d'étiquettes que la tradition fait respecter 
mais qu'il filut se garder de considérer dans leur étyrnnlogie. 
Plus vénérable encore, le terme (c anthropomorphe 11 crée un 
lien entre les grands singes et  I'humanitC. Héritage d u  
XVIII" siécle, il est plus discutable encore que les autres car 
les seuls êtree vraiment anthropoinorphes sont ceux qui par- 
tagent avec nous la station verticale e t  ses conséquences 
multiplea, et, fonctionnellement comme morphologiquement, 
les singes anthropoïdes sont des pithécomorpiies. 

L'anthropomorphisme en effet constitue une formule dis- 
tincte de  celle des singes, atiestte par lu seule famille anthro- 
pienne. Sa caractéristique fondarnentiile réside dans l'ndapta- 
tion de la chvarpente corporelle à la marche en bipCdie 
(figure 28). Cette adaptation se traduit par une disposition 
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p:irIiciili6re d i i  pied dont les doigts aont e n  iïiuons per;ilkles 
comme chez les Veri6bri.s marcheurs, par des détails de 
cwnstruction du tarse et des os du membre inférieur et sur- 
loict par une iitlnptiition du Ixissin qui porte en équilibre 
tout le poids du  tronc. Lü colonne vertébrale présente de9 
courbures de  compensation dont la r~sul tante  est une verti- 
ciile. I,e menihre ilritérieur est libre, 1;i main est composée des 
mêmes parties que celle des singes, mais par ses proportions 
et ses possibilitk, elle s’en écarte en définitive de f i ipn consi- 
dbrahle. T,a tete a pour caracthe essentiel de reposer en 
t‘@libre au sommet de lii colonne vertébrale. 

Ce schéma fonctionnel s’écarte autant de celui des singes 
que ceux-ci sont Cloignés des Théromorphes. Les singes par- 
tagent en effet avec quelques Théromorphes ia possil,iliti! de 
libérer leur main en station assise, mais leur main à pouce 
opposable et la demi-libération de leur voîite crânienne les 
rendent innssiniilobles aux oiirs ou aux castors ; de leur chté. 
les Anthropiens parttigent avec les Singes la station assise et 
la main à pouce opposable, mais leur hipédie et In libération 
complète de  leur voîite crinienne leur donnent une telle 
distance piir rapport aux Pithiicomorphes qu’il n’y il pas plus 
de  raisons de  les en rapprocher qu’il n’en existerait de voir 
dans le chimpanzi. une sorte de raton-laveur trés 6voliié. 

I.’ANCWRE DES ANTHROPIENS 

Malgré tout, la considération du comportement des singes 
est assez obscdante. Un chimpanzé qui réfléchirait aurait 
peut-être les mêmes sentiments en considérant un raton- 
laveur qui ouvre une porte ou saisit un pot de confitures et 
nous nous débarrassons difficilement de l’idée qu’il suffirait 
d’ajouter un rien au chimpiinzi. pour qu’il devienne une sorte 
de sous-homine. TAI I’nl6oniologie (léniontre, de plus e n  plus 
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nettement, qu’un proche raccord est impossible eritrc lui ct  
nom. 11 a fallu renoncer aux AnthropopithCques de trarisi- 
tion et, depuis quelques ;innées, noyer i-otre ascendance dans 
les flots de l’ère tertiaire, à un niveau où il ne peut 6tre 
question de grands singes au  sens actuel du terme. 
Les recherches de J. Hiirzeler sur I’OrCopithèque ont  

confirmé l’imprewion qu’on pouvait ilvoir sur l’existence dc 
singes à tendances humanoïdes dès le Mioche,  c’est-à-dire au  
milieu de l’ère tertiaire. On mit que iü découverte d’un sqiie- 
lette presque complet d’Oréopithèque, en 1958, a déchaini. 1ü 
presse mondiale sur ce fossile : a L’homme de Grossetto », 
I’ (< Adam de  dix millions d’années ». Il est difficile de 
dire ce que révélera le  squelette lamini. entre deux feuil- 
lets de calcaire et  dont la reconstitution est particiilicre- 
ment délicate. Ses proportions corporelles, dont on peut 
juger assez bien, sont à peu près celles d’un gibbon, avec 
de très longs bras, une main très longue et  des jambes 
relativement courtes. Ji  ne  possède pas de queue. I1 est peu 
probable qu’il s’agisse de l’animal terricole qu’on atten- 
drait comme ancêtre lointain des Anthtopiens, mais plu- 
tîlt d’un arboricole spécialisk dans la brachiation, comme le 
Gibbon. Cette particiiiariié est intéressante à deux titres oppo- 
sés, car d’une part le gibbon est le seul singe qui utilise In 
locomotion bipédale lorsqu’il est à terre, d’autre part ce 
faisant il reporte ses bras en arrière comme balancier et 
perd la liberté de s’en servir debout. Jusqu‘à plus ample 
information on peut donc considérer que I’Or6opithéque four- 
nit le témoignage, a u  milieu de l’ère tertiaire, d’un primate 
H Iiice iissez courte et pourvu de longs bras qui asSUrilicllL 
peut-être line station debout transitoire. 

On pourrait ainsi penser qu’entre le  milieu et la fin du 
tertiaire, au cours d’une trentaine (le millions d’annces, des 
créatures i~ allure de gibbons auraient a h i d o n n é  progres- 
sivcment la brachiation rirhoricole, raccourci Iciir bras, modi- 
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fié leur pied, acquis une coloiine vertébrale portant le  crâne 
en i.quifil>re sans traverser un stade quadriipi.de comme les 
AnthropoFdes actuels. Ce processus n'est nullement invraisem- 
l>loble, il conduirait iIssez directement à une créature voisine 
des Airstralopitlii.ques, mais la réalité paléontologique 
d6piisse fri.qiieminent Iil fiction du peli.ontologiie et il est pru- 
(lent de ne !>its fnnder t roy rapidement l'image dii vi.rila t)le 
anci.1 re. 

I.es di.wuvertes de Ilart, de Broom, de Leakey montrent 
qu'entre le tertiaire final et le d6but du quaternaire. I' Afriyiie 
it connu line population étendue de cr6atures bipklen, possb- 
(liiiit des outils et beiiucoup plus proches de I'mcetre idéiil 
q~'itiicirn des (( Pithbciinthropes 1) découverts jukqu'alors. 
1 nve.ntoriés sous des noms variés (.Australopithèque, Plésian- 
ihrope, Parünthrope, Zinjiinthrope), on les groupe le plus 
souvent sous le nom de famille de8 Australopithécinés, nom 
impropre qui remonte au  temps encore proche oii l'on y 
voyait des singeri perfectionnbs. Ils sont considérés ici comme 
les Aust rit Iiin thropes. 

1.orsqii'on se d6gage (111 lacis (les hypothèses qui ont 6ii: 
édifiées sur eux depuis trente ans pour ne tenir compte clue 
clw résultats d'enwmble et en particulier de c e m  de ces cinq 
dernières annces, on peut estimer que l'image qu'ils nous 
offrent est trZs cahhente, maigri. son caractère révolution- 
niiire. 

Ils miirclient del)c~ut, ont un I>riîs norni:il, tiiilleiiî des 
outils stér6otypi.s en quelques coups frappés sur le 1)aiit d'un 
galet. I.eur alimentation est partiellement carnivore. Cette 
image. Liin:ilement humaine. est sans rapport avec celle 
d'aucun singe, mais s'appliquerait nussi bien au Pithécan- 
thrope qu'ù l'hommc de Néantlcrthal. 1,ü rrciilc différencc 

http://quadriipi.de
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importante, mais qui est de degré et non de nature, c’est la 
taille du  cerveau, incroyablement petit chez les Australo- 
pithèques ; petit ÜU point de créer une sorte de  gene chez 
l’anatomiste. La question du  cerveau des Australanthropes 
sera reprise plus loin et je me bornerai ii examiner ici les 
principaux traits de leur architectiire cwrporelle et en parti- 
culier crânienne. 

Sur le squelette, dont iiiiciin ei;emplairt complet n’es1 
encore connu, on possède de nombreux fragments provenant 
de gisements variés, du Tanganyika en Afriqiie du Sud. \,es 
points les plus solidement établis sont que le liassin et le 
fémur, pièces maîtresses de la charpente en station bipède, 
ne diffèrent en rien de  fondamental de ceux des homines. Le 
bassin est constitué de  maniére ii soutenir dc I n s  en hiiilt 
les viscères abdominaux, ce qui est une preuve fornielle de 
l~ipédie et suppose un pied dont la sole est déji‘i très iit1iipti.e 
à la sustentation prolongée. Le crâne répond exactement diins 
le  même sens puisque le trou occipital tie trouve placé au-des- 
sous. Il n’y a donc aucune raison qui puisse faire refumr 
aux Austral0 a pithèques », une place parmi les Anthro- 
pi ens. 

L’ÉDIFICE CRANIEN 

I,a premiere impression que provoque l’examen du crane 
du  Plésianthrope ou d u  Zinjanthrope (figures 30 et 36) est 
celle d’un crâne de singe anthropoïde. gorille ou chimpanzé : 
même face excessivement longue, méme visière orhitaire, 
m6me front inexistant. 1,’examen plus approfondi montre 
l’énorme développement des prémolaires et  des molaires, les 
incisives et les canines proportionnellement plus faibles que 
les nbtres, sans rapport avec celles des singes, une boîte 
cérébrale petite comme celle d’un gorille mais une nuque 
bien arrondie, plongeant par-dessous, comme celle de 
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l’homme, avec le  trou occipital ouvert vers le bas. Sur 
quelques spécimens, dont le célèbre Zinjanthrope d’Oldoway, 
une crête osseuse comme celle du gorille couronne cette 
minuscule boîte aux contours humains, mais au lieu de 
rejoindre l’insertion du  ligament cervical, elle s’interrompt 
pour laisser à la nuque une large plage bombée. Aucun 
fossile relativement proche de nous ne laisse ce gentiment 
d’étrangeté, presque de gêne ou de discordance, aucun ne 
donne l’impression d’un homme inhumanisé plus que celle 
d’un singe qui s’humaniserait. Cette gêne vient de ce que les 
Australanthropes sont en réalité moins des hommes à face 
de singe que des hommes i boîte cérébrale défiant l’huina- 
nité. Nous étions préparés à tout admettre sauf d’avoir 
débuté par les pieds. 

11 est assez difficile d’étudier l’architecture intime du 
crâne des Austriilanthropes, pour deux raisonF. La première 
tient à l’état des fossiles : seuls un crâne de Plésianihope et  
celui du Zinjanthrope sont suffisamment reconstituables pour 
tenttx de  les étudier du point de vue mécanique. La seconde 
tient au  fait que les deux crânes mentionnés ci-dessus appar- 
tiennent à des individus qui ne sont pas encore tout A fait 
adultes et qui n’ont pas acquis leur forme définitive. 

La construction fait ressortir un fait capital : le trou occi- 
pital se trouvant sous le  crâne et  non en oblique vers l’arrière 
(figures 29 à 34)’ la ligne fondamentale basion-prosthion se 
trouve sensiblement raccourcie et les dents antérieures mar- 
quent une réduction équivalente au  déplacement du trou occi- 
pital. En d’autres termes la perte d u  prognatliisme est égale 
au terrain gagné sur la base du  crâne par les conséquences 
mécaniques de  la station droite, ou encore : à colonne verté- 
brale dressée, denture antérieure réldiiite. 

L’évolution posturale des singes a eu pour conséquence de 
libérer partiellement l’arriére-crâne des contraintes méca- 
niques en  reportant Rur le bloc facial tout le dispositif 
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d’absorption des contraintes mandibulaires. Au point oii se 
trouvent les plus vieu‘r anthropiens, la construction faciale 
n’est pas très différente de celle des singes supérieurs mais 
l’arrière crâne est complètement dégagé et  la voûte s’est 
élargie d’un secteur de 60”, ce qui explique l’aspect arrondi 
et t r t s  humain d e  la région occipitale. 

Les conditions anthropienii- les plus élémentaires sont 
donc réalisées dans le Plésianthrope ou le  Zinjanthrope : le 
bloc facial emprunte un triangle basion-prosthion-viGrt: 
orbitaire, qui est celui des singes, mais l’angle supérieur tend 
ri se retermer : de  100” chez l’orang-outan, 90” chez le 
chimpanzé, 75” chez le gorille, il passe ii 60” chez le Linjan- 
tlirope, 55” chez les Paléanthropiens, 45” chez l’homo 
sapiens. Le verrou orbitaire n e  s’est pas desserré des singes 
aux Australanthropes et la partie frontale du  crâne reste très 
restreinte : c’est l e  dernier obstacle à disparaître avant le  
type actuel. L’avant-crine serait ainsi celui d’un singe: 
n’était la réduction des dents antdrieures et en particulier 
des cnnines ; cette r6ductien est une réponse A l’abandoii 
mécanique do l’arrière-crâne, la longueur portante de l’ar- 
cade dentaire s’équilibre avec la partie occupée par la muscii- 
lature d e  contraction (teniporaus en particulier). Les pré- 
molaires et molaires sont énormes et les muscles temporaiix 
ne  trouvent sur la boîte crinienne exigue qu’une insertion 
insuffisante : sur leur ligne de rencontre ils déterminent la 
présence d’une crête osseuse, comparable à celle des gorilles 
mais liinitee au sommet de la voiite. On verra plus loin que 
l’étrange situa tion se poursuit puisque le cerveau qu’abrite 
la voiite crânienne n’est plus celui d’un singe, qiais d‘un Ctre 
qui taille des outils, de sorte que tout ce que revdent pro- 
gressivement les premiers anthropiens connus entraîne vers 
une révision profonde des notions classiques sur l’huma- 
nité. 
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LES ARCHANTHROPES 

La révélation dm Australanthropes a relégué au second 
plan les fossiles sur lesquels reposaient depuis deus iiers de 
sickle les théories sur l’origine de l’homme. Les Pithécan- 
thropes, les Sinanthropes, les Atlanthropes, l’homme ( IC 
hlauer, source d‘innombrables synthèses, ne font plus figure 
que d e  chaînons intermédiaires. Le Zinjanthrope leur a 
conféré une humanité si proche de la nôtre qu’elle est 
presque banale. Les Sinanthropes, avec leur connaissance du 
feu, les Atlanthropes avec leur outillage déjà éilaboré, les 
Pithécanthropes avec leur fémur presque actuel ont posé en 
leur temps des questions importantes qui se trouvent réso- 
lues par les centaines de milliers d’années de  distance que les 
Austriilanthropes ont mises entre le début de I’homnie et  ces 
témoins archanthropiens. De sorte que, s’ils ont encore beau- 
coup ii nous apprendre, peut-être même de surprenant, il n’y 
it guère d’ospoir de leur voir bouleverser maintenant les 
notions fondamentales. Les Archanthropes, en leur tenips, 
étaient déjà chargée d’un très lointain pas& humain. 

I1 n’empêche que leur humanité reste déconcertante. Ils 
ont mcore une face énorme et  un crâne cérélxal nettement 
plus petit que le nijtre. Leur front w t  encore, en plus grand, 
celui des Australanthropes, verrouillé piir une visiiire orbi- 
taire considérable. On n’y voit plus, ti présent, les demi- 
singes traditionnels, mais leur anatomie crânienne donne une 
image frappaiite des étapes de I’humanisntioii. 

LES P A I ~ N T H R O P E S  

En effet, dans une chaîne, comptent avant tout le premier 
et IC dernier maillon. Le pliis importani est de savoir com- 
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nicnt est fixée la longue cliaine des Aiiihropicns son dCpart 
et  comment elle tient ii nous, A bron iirrivée diins I'honto 
aripiens. Ce sont les Pal&iiiihropcs ei en particulier les Nkan- 
tlerthalieiis qui assurent l'extrémité lit plits proche de lii 
chiiîne. 11 n'est pas  inutile de redire it quel point d'ailleurs 
les divisions sont arbitriiires : si nous possklions seulemeni 
vingi fossiles complets entre I C  Zinjanthrope et now, il n'y 
iiiirait piis cl'i~rc.li;itiiliro~)iens ou de Prtl~iinitiropiens, mitis de 
I'étiit 1 ii I'6tiit 20, une progression siins ruptures, ciir? malgr(? 
les variations entre formes contemporaines, ii moins de rester 
fidèle ii des conceptions dépassées, on ne v o i t  ni Iieiiris, ni 
chevauchements noiiibles entre les quelques fossiles dit tés 
sans discussion. 

Les Paléanthropiens anciens ne sont connus q u v  par 
quelques crânes, la plupart irCs friigmeninires : IPS seuls qiii 
mieiit ii peu pr&s compleis sont ceux ( I C  Sieinlieim, de (;il)i.nl- 
t i i ï  et  de  Saccopastore 1. Le crine de 13roketi-HiIl, en lihodé- 
Sie, n'est pas daté avec précision mais reflkte un étiit 
archaïque, assez voisin de celui des vieux Fal6anthrcpiens 
d'Europe. Les Paléanthropiens récents sont nombreux et  plii- 
sieurs squelettes complets sont connus. Les crânes intacts sont 
par contre rares e t  la plupart ont été rernontibs A piirtir de 
fragments très nombreux. L'on trouve parmi e u s  des types 
comme celui de Skhiil, deja trCs proches de I 'hor i to  srrpiens. 
En Europe, les meilleurs individus sont ceus de La Chiipellc- 
aux-Saints, de La Ferrassie e t  du Mont Circé. 

I1 n'est pas nécessaire, tout au moins ici, de rechercher eii 

quoi l'architecture corporelle des Paléanthropiens difiere (IC 
Iii n6tre. Cette quête est inutile puisque le problème de I;i 

s i a h r i  plus ou moins droiic nc se pose plus, elle serait, dan- 
l'état de la docitmentation, d'ailleurs presque impossible. 
i,eur architecture crinienne: par contre, off re le plus gr;iii(I 
intérct puisqii'en elle s'inscrivent les derniisres étapes de 
I'ncquisiticm du cerveau d'homo supiens. 11 est, bien entendu, 
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estrémeinent intéressant du point de vue scientifique de déter- 
miner la forme exacte de 1;i miliii ou du  pied paléanthro- 
piens, de découvrir les petits détiïils dont I’interprét n 1’ ion 
peut concourir à tracer un portrait vivant de l’homme d e  
Nélanderihal, mais cela n’apporte pris de  solution neuve au 
problème puisque les instruments corporels sont apparus, 
humainement constitub, bien avant que l’évolution d u  cer- 
veau soit terminée. 

LE CRANE PAL~ANTHROPJEN (figures 31, 37, 41). 

Le portrait de l’homme de Néanderthal est classique : 
crâne bas et  large, front füyant, bourrelets orbitaires 
énormes dominant de grandes orbites dans une face massive, 
sans pommettes marquées, aux lèvres très hautes, au  menton 
effacé. Une nuque puissante maintient cet édifice barbare au 
sommet d’un corps trapu, sur deux pieds larges. Quelques 
retouches dans le détail du  front ou du  meriton, dans l’apla- 
tissement du  crâne, adaptent ce portrait-robot à tous les 
sujets connus, depuis les plus anciens jusqu’aux plus récents. 

A l’inverse des Australanthropes, les Séanderthaliens sont 
des Anthropiens à grand cerveau, ce qui a beaucoup 
déconcerté les paléontologues d’il y a deux générations. En 
effet Ies Paltknthropiens rGcents atteignent., pour le crüne 
cérbbral, un volume équivalent A celui des races actuelles 
mais M. Boule et  R. Anthony ont fait remarquer depuis 
longtemps que l i t  proportion des différentes parties n’était pas 
la mîime pour eus et pour nous : le  crâne des Palénnthro- 
piens est comme dilat6 dans sa partie occipitale alors que le 
front reste 6troit et Las. Ce carnctCre s’espliqiie si l’on consi- 
dère ce qui a étC dit de  l’évolution posturaie des Singes ti 
l‘Homme. Lorsque s'établit le dispositif mixte des Primates 
à station assise, c’est I’arriGre-crâne qui bénéficie de la 
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rupture dii lien iivec Iii lwiie crinienne : le report de Iii 

charpente miindilwlaire I l’inthieur du  niiissif facial it au 
contraire comme résultat de bloquer le front derrière le inas- 
sif orbitaire. Lorsqu’on passe i‘i la station verticale des Anthro- 
piens, un gain considérable se produit au cours de ce qu’on a 
appel&, assez improprement d’ailleurs, (( l’eiirouleinent (lu 
cerveau autour de la base. Ce gain, chez les Austriilan- 
thropes, intéresse avant tout la région occipitale et les rcgioris 
temporales. 1.a construction (lu massif facial est, dans ses 
grandes lignes, la mGme que celle des Primates et le front 
reste verouilit? en arrière des orbites. Le problème palEonto- 
logique le plu.  important demeure par c o n k p e n t  celui de 
la libbration du front chez l’homo sapiens, libération qui esi 
corréliitive d’un remaniement profond de la face, LIU Cours 
duquel apparaissent le froiit, les pommettes et le menton. Les 
Piiléiiiithr~pieti~ sont les fossiles d’blectioii pour mettre cette 
triinsformation en évidence. 

I.orsqu’on confronte les tracés de. construction du Zinjan- 
thrope, de l’homme de Broken-Hill et de  l’hoiiime de TA Fer- 
rassie, on a, au  premier abord, la vision très nette du  
retrait progressif du massif facial par rapport ii la boite crâ- 
nienne. Tout se passe comme si, à partir des orbites, la face 
se rétrécissait et venait progressivement se placer sous une 
boite crinienne de  plus en plus surplombanie. Cette diminu- 
tion (lu prognuthisme absolu se reflète directement dans lii 

construction de la charpente faciale dont le sommet se trouve 
chez le Zinjanthrope en plein massif orbitaire, chez l’homme 
de. Broken-Hill 5 la liaison des orbites et  du front, chez 
l’homme de La Ferrassie en plein front, chez l’homme actuel 
presque en arriPre du front. C’est ce que traduit également 
la fermeture progressive du  compas entre le prosthion et le 
basion qui passe de  60” H 45” du zinjanthrope H l’homme 
iictuel. Cette évolution peut se traduire d’une autre manière : 
il11 wiirs de I’i.voliiiion anihropienne, le mnssif supra-orhi- 
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ticire perd Progressivement son caractére cle fondeinexit de 
l’édifice facial et du  même coup diminue et finalenient dis- 
paraît, par exemple chez la plupart des sujets féminins 
actuels. Tout se passe en somme comme si le  cerveau venait 
progressivement occuper les territoires antkrieurs A mesure 
qu’ils sont libérés des contraintes mécaniques de la face. 

On pourrait défendre .le raisonnement inverse et dire d’une 
manière plus classique que le développement frontal du  cer- 
veau détermine l’enfouissement progressif de la face et SB diini- 
nution. I1 me semble que ce serait mettre la charrue avant les 
bmufs et  subordonner un effet mécanique ii des causes de 
croissance cérébrale sur lesquelles aucune démonstration ne 
paraît possible. La preuve du  contraire est d’ailleurs ildmi- 
nistrée par le fait que les Paléanthropiens les plus évolués, 
avec leur cerveau de 1600 cm3, donnent véritablement l’im- 
pression d’un compromis mécanique au  terme duquel c’est 
vers l’arrière et  les ccîtés, 1ii oii les contraintes sont inexis- 
tantes, que pour eux l‘expansion s’est faite. Si le cerveau avait 
la force expansive qu’on lui a prêtée, il n’y aurait aucune 
raison pour que beaucoup plus tôt le  front ne soit pas déve- 
loppé, même au-dessus d’arcades orbitaires proéminentes. 

D’autres causes semblent être en jeu. Dès l‘apparition, ,? la 
fin de  l’ère primaire, de la station qiiadrupèdc dressée, on se 
rappelle qu’est apparue l’hétérodontie ou diversification des 
incisives, canines, prémolaires et  molaires. On se rappelle 
également que, dés ce moment, la racine de  la canine devient 
une des pièces maîtresses de l’édifice facial. Sa liaison est telle 
que dans les formes où la canine subit une régression presque 
totale comme chez le cheval, elle continue pourtant de rester 
liée à la charpente générale. Chez les singes, la racine de la 
canine, indépendamment des dimensions d e  la couronne de 
la dent, continue de tenir IC même rôle et  se trouve en conti- 
nuité avec les travées osseuses qui rejoignent le  massif orbi- 
taire. En d’autres termes, la face est construite sur quatre 
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piliers (deux pour les premières molaires, deli\; pour les 
canines) qui ont leur clef dans le niassif supra-orbitaire. Cette 
construction subsiste, on l’a vu, chez les Australanthropes, 
mais le raccourcissement de la base, du  fait de la station 
verticale, entraîne une diminution notable des proportions ùe 
la racine des canines. 

Ce processus se poursuit lentement jiisqu’à l’homme 
moderne à mesure que l’édifice crânien s’accommode. 1’ I 01’- 

malement, cette évolution devrait être liée A une évolution 
posturale correspondante et c’est ce qui était sous-entendu plus 
haut lorsque je supposais une évolution des courbures verté- 
brales sans que toutefois le principe même de la station droite, 
attesté maintenant par de nombreux fossiles, soit mis en cause. 

Le proceesus évolutiE apparaît une fois de plus dans 
l’étroite cohésion entre la base de sustentation de l’édifice 
crânien qui se raccourcit progressivement, la régression den- 
taire et l’expaneion cérébrale qui coule en quelque sorte le 
cerveau là où les resistances cèdent (figures 29 à 41). Lii 
diminution progressive de la racine de la canine est très 
sensible chez les différents Piiléant hropienç dathS. Pour le 
crâne de La Ferrassie, les racines sont déjà assez proches de 
celles des races actuelles. I,’& olution faciale des Paléanthro- 
piens à l’homme actuel pourrait donc se traduire par une 
réduction constante des iissises de la denture antérieure, dimi- 
nution amorcée dès les Australanthropes. Les conséquences 
de  cette régrmion s’expriment dans les trois modifications 
les plus importantes qui rnarquent la face de l’homo sapiens : 
1) la charpente osseuse unissant les dents antérieures et lii 
visière supra-orbitaire s’amenuise progressivement et le bour- 
relet orbitaire tend à disparaître, 2) le même phénomkiie se 
produit en miroir dans la mandibule et la ré=,’ Dion menton- 
nière subit une transformation importante qui aboutit au 
développement du menton, 3) la première molaire devient 
la base du pilier le plus important de la face et les os 
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malaires conduisent en arrière d u  bourrelet supra-orbitaire 
les principales lignes de force, de sorte que la pbmmette de 
l’homme actuel présente une  conformation très différente de 
celle des Paléiintliropiens. 

II est très intéressant de noter que dans certaines races pri- 
mitives comme les Australiens ce processus n’est pas encore 
complètement terminé et  que le bourrelet orbitaire conserrc 
une certaine importance. 11 est encore plus intéressant de 
noter que chez de nombreux individus de races diffhentcs, le  
cerveau n’occupe pas tout l’espace hiis& disponible pi r 1’Cvo- 
lution faciale et que des sinus frontaux plus ou moins impor- 
tants constituent, exactement comme chez les mamniiferes 
inférieurs, un véritable soufflet entre le co11ieniini, niécani- 
quement conditioriiié par la denture, et le contenu cérébral : 
ce qui est une preiive de plus de 1ii non-existence des effets 
supposés de l’expansion cérébrale. 

Les Paléanthropiens apparaissent donc comme tout autre 
chosc que celte 1)r;inche divergente et attardée qu’on s’est 
plu parfois ii voir en eux ; sans établir que toutes les 
Eormes aient été les nnct‘tres directs de l’lzorno sapiens (ce qui 
serait absurde aussi bien pour l’homo sapiens actuel dont 
certaines races disparaîtront sans avoir concouru à l’avenir 
d’un a homo post-sapiens P) il paraît évident qu’en bloc, ils 
constituent réellement les racines des races actuelles. Cela est 
plus évident encore lorsque, donnant leur place chronologique 
i~ leiirs représentants datés, on constate avec quelle régularité, 
de l’un à l’autre, leur ensemble itvolue dans notre direction. 

LE DÉPLOIEMENT DE L’ÉVENTAIL CORTICAL 

On vient d’assister au  long développement de la lignée 
humaine. On y a vu  que la filiation du  singe ii l’homme peut 
être aujourd’hui considérée comme très problémutique e t  



108 LE GESTE ET LA PAROLE 

clu‘il faut faire appel un ancêtre hip‘de 1ij pothi.tiqiie, 
situé en deqà de lit bifurcation qui isole les pithécornorphes 
et les primates A deux pieds. Les caractères humains sont en 
effet irréductibles ;i ceux des singes puisque toute l’bvolution, 
des poissons au gorille, montre que la posture est un carac- 
t h e  fondamental : les singes, tous les singes, sont caractéri- 
sés par une station mixte, quadrupi-de et  assise, et I’adapta- 
tion de  leur pied A ces conditions de  vie. Les Aiitliropiens, 
eux, sont fondamentalement caractérisés par une station mixte, 
bipède et  assise et leur pied y est rigoureusement adapté. 

Cette différence de station pourrait passer pour ace@- 
soire si elle n’était la source de  différences essentielles entre 
les deux lignées des Cires qui possèdent une main i pouce 
opposable. Les Anthropiens ne doivent pas seulement à la 
station verticale d’avoir la main libre pendant la locomo- 
tion, ils lui doivent aussi d’avoir une face courte aux canines 
faibles et un cerveau affranchi des contraintes de suspension 
d e  la boîte osseuse. A l’issue des libérations successives, celle 
du  cerveau est déjà réalisée chez le plus vieux témoin. chez 
l’Australopithèque dont on a v u  qu’il serait mieux nommé 
Australanthrope. Aussi loin qu’on cherche les traces de  
l’homme-singe, on ne trouve jusqu’à présent que des hommes. 
Mais combien extraordinaires sont les plus reculés d’entre 
eux! Des pieds au ras d u  col on ne voit pas qu’ils offrent 
de sérieuses différences avec l’homme actuel, la machine 
est déjà totalement humaine : elle porte une tête qui n’est 
pas une tete de singe mais le visage d’un homme pas encore 
liumanisé. Le miissif fttciiil énorme et plat, sans front, s’ut- 
tache à une boîte crânienne petite et arrondie, pourvue d’une 
crête osseuse oit s’accrochent les muscles d’une michoire 
géante. Le cerveau qui meut cette créature bien plus 
déconcertante que le banal Anthropopithèque rêvi: par 
Gabriel de Mortillet est comparabivement plus fort que celui 
d’un gorille : il  est minusciile par riipport au nfitre, d’un 
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poids deux fois moindre. L’intelligence n’est pas liée seule- 
ment au volume cérébral mais A l’organisation des parties 
(lu cerveau : un très gros cerveau de singe, égiil ii celui d‘uii 
homme, ne fonctionnerait que comme un cerveau de singe, 
mieux que celui d’un gorille parce qu’il cantiendrait plus 
de  cellules nerveuses mais certainement pas comme celui 
d’un homme. Or l’Australopithèque n’a pas un cerveau de 
singe, mais, ce qui est plus embarrassant peut-être, un cer- 
veau d’homme répondant à sa face extraordinairement p i -  
mitive. 

L’ktude détaillée dii cerveau des hommes fossiles n’est 
&idemment pas réalisable, mais on possède, par le moulage 
de la cavité crânienne, l’image du cerveau voilé par les 
méninges, image suffisante pour établir les proportions des 
différentes parties et entrevoir le jeu des principales circonvo- 
lutions. Une pa16ontologie cérébrale eat donc dans une cer- 
taine mesure possible, et a été pratiquée à maintes reprises 
depuis un demi-siècle. 

On sait, par de nombreux travaux, comment fonctioiine le 
cerveau des animaux lea plus divers et de l’homme. Cette 
connaiasance est encore très imparfaite, mais pour toute la 
région superficielle, la plus facile à explorer chirurgicalement 
ou électriquement, lee données sont nombreuses et cohérentes. 
Cette région intéresse une grande partie du cortex cérébral, 
au niveau duquel se déroulent les phhomènes les plus impor- 
tants de la vie de relation ; c’est justement l’image, un peu 
floue, du cortex cérélbral que livrent lm moulages endocrâ- 
niens des fossiles. Si l’on ne peut espérer établir un tableau 
complet des manifestations intellectuelles des Australan- 
ihropes, des Archanthropes ou des Yaléanthropes, on peut, 
par le double recours au mouliigc et à la physiologie actuelle, 
restituer une ininge d6jA tres conwistîinte des possibilitkR de 
leur instrument cérébral. 
On a vu précédemment que l’effet It: plus important de 



110 LE GESTE ET LA PAROLE 

lit suspension du cr ine  anthropien au sommet d’une colonne 
vertébrale complt3ement dressée était l’isolement niécnnique 
de la face par rapport 0 l’arrière-crâne, déterminant I’abaisse- 
ment du  massif iniaque et  i’orientation du clivus basilaire. LA 
consbyiience In plus apparente de ces dispositions est un 
tc enroulement 1) marqué de l‘enc6phiile qui prend une forme 
coiidée. Cette incurvation du pliincher cérél>ral n’est géo- 
métriquement concevable que conjointe ii une aiigineniiitioii 
sensible de 1;i circonférence que décrit la voiite crânienne. 
En d‘autres termes, la voiite s‘ouvre litthïiîement comme 
un 6ventail. Le déploiement de l’éventail crânien ne E e  füit 
pas de  manière uniforme (figure 42) : le front est contenu 
dans ses proportions par le massif facial dont il assiirc le 
fondement et il faut attendre l’homo sap ims  pour que le ver- 
rou pré-frontal saute. I,a nuque, elle aussi, est proportioiinée 
par les contraintes mécaniques de suspension, de sorte qiie 
I’itllongement de la circonférence est p lus  considihble ilu 
centre qu’aux extrémités. Dans le sens transversal le giiiii est 
aiissi considérable, et la station verticale, des 1’ Australopi- 
thèque, a pour corollairc une augmentation de la siirface de 
la voûte crânienne diins l i i  région fronto-temporo-piiriétale 
moyenne. Cette ;iugmentation est progressi\ e et l’on en 
sitit les étapes (lu singe ii chaciine des formes anthropitniies. 
JtiS(1ti’iiLix Paléanthropiens le pain cst conslitnt et cwtisi- 
dérable. dii  P;iIéantiiropieti ii l‘homo sripims piir contrc 
le mouvement parait très réduit. La voûte crinienne c‘or- 
respondant chez l’homme Q la surface réelle de l’encéphiile, 
oil peut dire de manicre certaine et précise que le fiiit cI’i.vo- 
lution c*éri.brale le plus net, des Australanthropes a u x  Paléaii- 
thropes, est l’augmentation de surface du cortex dans les 
régions moyennes fronto-pariétales. 

Cette coilstiitation entraîne des conskquenres de grande 
importance puisqu‘elle montre d’iiboïd que si l’évolution cor- 
porelle humaine est terininec t r b  tôt, l’évolution c6rébrale 
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n’est, avec le Zinjanthrope, qu’à son début. Elle montre éga- 
lement que si des diffitrences intellectuelles sont O rechercher 
entre les grands singes et les plus vieux hommes, c’est dons 
les propriétés du cortex moyen que le contriiste doit se ti’ou- 
ver le plus accusé. 

J.E CORTEX MOYEN (figure 43). 

De nombreus travaux ont été consacrés au  cortex moyen 
des animaux et de l’homme, 211 particulier pour les aires 
corticales qui sont situées chez les Mammifères supérieurs et 
chez I’homnie de part et d’autre du sillon de Rolando. En 
it\laïit de ce sillon se situent les fibres de projection pyra- 
midales (aire 4) liées à In motricité des différentes parties 
tlii corps, en arrière (aires 1, 2 et 3) des fibres d’afférence 
sensorielle correspondent aux mêmes parties. L’exploration 
dectrique et la neurochirurgie ont permis de déterminer avec 
précision i quelles parties du corps se rapporte chaque 
groupe des cellules qui forment en quelque sorte une image 
neuromotrice de l’individu corporel. Cette image est placée 
1ü tête en bas, les fibres intéressant la motricité de la tête e t  
du membre antéirieur se trouvant au proche voisinage d u  
plancher crânien, les pieds étant au contraire vera la 
voîite. 

I1 est t r h  important pour notre propos d’essayer de suivre, 
ii partir des Qiindrupi.des, le développement du  schéma 
neuromoteur ; cette exploration fait ressortir en effet 
quelques points capitaux des rapports entre le monde animal 
et le monde humain. 

A partir du schéma le plus simple des Invertébrés où le sys- 
tibme nerveux sensito-moteur se limite à deux chaînes de 
gniiglions qui animent les segments du corps et à un carre- 
four nerveux antérieur où s’organise le premier dispositif de 
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relation, le s'stéme nerseiri; s'enrichit i+ Iii fois par I'augmen- 
tation dii nombre des coniie\ioiis avec 1';ippareil corporel 
et piir la multiplication des possibi1iti.s (le coordonner, A 
piirtir du foyer &rébriil, le jeu de ces coinm:in(les nerveuses 
multipliees. II en résulte, exactement comme pour un diepo- 
fiitif électrique ou électronique, la mise en place dc fils de 
ronnexion (les neurones) plus ou moins nombreux et rériiiis 
& leur almutissement les uns aux iiiitres (liiiis un appareil d'in- 
tégration iiux possibilités variables en fonction directe du 
nombre des connexions. Chez l'homme on compte environ 
14 milliards de connexions cerveau-cerveau e t  cerveau-corps. 

L'difice cérébral a débuté modestement, dans le (( cliiic*uii 
pour soi n des invert6brés inférieurs oii chaque segment du 
corps vit pour l u i - m h e ,  possédant le minimum indiwpeii- 
Siible <le liaison iivec IC reste d e  I'organiame. Chez les Vers, 
l'indépendance est encore considérable: chez les \'ertéhrés, 
cette indbpendance fondamentale subsistera (on voit les tron- 
çons de l'anguille sauter dans lit friture ou le canard décapite 
courir quelques niEtrez;) mais elle serii doiib1i.e piir les 
conne<xions avec le système cérkbral pour tout ce qui fait de 
près ou de loin intervenir la vie de relation. Ides premiers 
systcmes nerveux des Vertébrés sont encore très simples et  
occupent peu de place, on l'a vu, dans le squelette crânien ; 
leur perfectionnement, dans le  sens d'une utilisation de plus 
en plus fine et consciente des orpines, se fait par l'addition. 
au  bout du  système existant, de dispositifs d'intégration qui  
synthétisent les sensations et  distribuent les images et  les 
réponses. De l'animal à l'homme, tout b e  passe sommaire- 
ment tomme s'il se rajoutait cerveau sur cerveau, chacune 
des formations développée lu dernière entraînant une cohé- 
rence de plus en plus subtile de toutes les formations anté- 
rieures qui continuent de jouer leur rt31e. L:i formation la 
plus récente, qui ne prend d'importance qu'A partir des 
Mammifères, est le néo-cortex, dispositif d'intégration motrice 



ARCHANTHROPES ET PALÉANTHROPES 115 

et sensitive aboutissant à l’instrument de  l’intelligence 
humaine. La structure fonctionnelle du cortex ou ncopallium 
des Vertébrés est loin d’être définie dans son détail, il serait 
d’ailleurs de  peu d’emploi ici de la reprendre ;i l’origine ; 
le départ chez des Mammifères quadrupèdes déjà évoluks suf- 
fit pour montrer la continuité entre les données neurolo- 
giques et ce que j’ai défini de l’évolution mécanique du  dispo- 
sitif crânien des Veriéhrés. 

Le cortex sensito-moteur s’individualise, sur les bords du 
sillon de  Rolando, de  manière assez nette chez des animaux 
comme le  cheval, le porc ou la chèvre qui sont des quadru- 
pèdes marcheurs pour lesquels le champ antérieur est essen- 
tiellement facial, avec une participation pratiquement nulle 
du membre anterieur chez le cheval, trEs fitihle chez IC porc, 
plus importante chez la chèvre. Chez ces trois animaux 
l’exploration du cortex montre une représentation bien diffé- 
renciée du museau dans le cortex sensito-moteur. Le membre 
antérieur par contre est à peine individualisé par quelques 
points correspondant à lii face antérieure du  poignet. Lii sen- 
sibilité, fine et  la motricité <( intelligente N de  ces animnux se 
limitent par conséquent au  pourtour de l’orifice buccal, leur 
technicité manuelle ii quelques faibles possibilités de  main- 
tenir ou de repousser avec la patte. 

Chez ies carnivores. où la participation manuelle est déjà 
très nette, les aires sensito-motrices du  cortex sont plus 
riches en fibres et la représentation des différentes parties du 
corps est plus nuancée. La partie postérieure reste très vague- 
ment représentée, la coordination des gestes s’y fait à des 
étages où la conscience n’intervient pas, mais la face et  les 
deux membres antérieurs sont bien distincts et  assez fine- 
ment organisés. Le chat, en particulier, offre un degré d e  
séparation &levé qui correspond i l’usage qu’il fait de  sa main 
dans de  multiples opérations. Cela montre l’exactitude d’un 
fait général sur lequel j’ai insisté déjà à plusieurs reprises : 
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par opposition ÛLIX marcheurs, les préhenseurs possèdent tous, 
même tri% loin du point d’iiboutissement humain, les virtua- 
lités fondamentales de  la technicité. Chez les Carnivores, les 
aires techniques corticales sont limitées par un dispositif 
méciinique très rigide, l’éventail cortical est à peine entrou- 
vert, mais ce qui en existe est suffisant pour faire comprendre 
à quelle profondeur dans le monde animal se forme l’instru- 
ment de la technicité humaine. 

Chez les singes cynomorphes, comme le Macaque, l’éven- 
tail cortical est franchement entrouvert et le triangle sensito- 
moteur primairc (aires 1 à 4) s’enrichit d’une zone prémotrice 
extra-pyramidale (aire 6) qui développe un degré sup- 
plémentaire de l‘intégration motrice. L’image de l’instrument 
corporel est devenue très détaillée ; toutes les parties du 
corps, de maniere distincte, sont figurées dans le cortex, avec 
des proportions variables et révélatrices de l’organisation 
motrice des Pr imata .  Les deux tiers environ de  la stirface 
corticale sont occupés par les cellules de la face, de la main 
et du pied. Presque le quart de la surface totale est pris par 
les seuls neurones contrôlant la langue, le larynx, les lèvres, 
le pouce de la main et le pouce du pied (fig. 44). La situation 
chez le Chimpanzé ou le Gorille n’est guère différente en 
nature, mais plus élevée en degré, du fait du plus g r i d  
nombre de cellules, les doigts ont chacun une représentation 
iïlorp que chez les cynoinorphes les quatre doigts de la paume 
sont solidaires. Pour les zones motrice8 et prémotrices fonda- 
mentales, la situiltion de l’hoinnie n’est pas foncièrement 
différente de  celle des anthropoïdes. L’évolution construit i 
chaque étape de nouveaux cerveaux par-dessus les précé- 
dents, la bande motrice dee quadrupèdes supérieurs est 
dépassée par l e  triangle prémoteur des singes, avant que ce 
dernier ne soit lui-même surpassé par de nouvelles formations. 

Au stade simien la situation est déjh tout ii fait remar- 
quable. TA corrélation anatomique R présidé à l’établissement 
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simultané d’une station mixte, partagée entre la locomotioii 
quadrupède et la staiion assise et au développement de la 
voûte crânienne dans sa portion moyenne. Par opposition 1 
celui de certains carnassiers comme l’Hyène, le cerveau des 
Primates est parvenu aux limites de son développement pos- 
sible et il adhére étroitenient aux contours crânikns imposés 
par la mécanique. I1 est impossible, comme on l’a supposé 
parfois au moins implicitement, de voir dans la force expan- 
sive du  cerveau le moteur de l’évolution crânienne. L’augmen- 
tation du nombre des cellules nerveuses ne peut pas Gtre 
antécédent à l’élargissement de l’édifice. Même en admet- 
tant qu’expansion cérébrale et amélioration spatiale du sque- 
lette ne soient qu’un seul phénomène, on ne peut éviter de 
considérer que le cerveau (( suit le mouvement général, 
mais n’en est pas le moteur. 

Les singes ont par conséquent le  cerveau correspondant ii 
l’état de  libération mécanique de leur voûte crânienne, 
c’est-i-dire un caveau dont le cortex sensito-moteur est 
remarquablement étendu et assure en particulier une maitrise 
avancée du jeu facial et du jeu manuel, isolés ou coordon- 
nés. I1 ne fait guère de doute ii l’esprit de quiconqire a étu- 
dié le comportement des singes supérieurs que l’obstacle à 
leur exercice de techniqua, au sens humain du terme, ne 
réside pas dans l’équipement de leur cortex moteur et pré- 
moteur. Or, malgré le caractère impressionnant des ohsewa- 
tions sur lea chimpanzés, il y a un abîme insondable entre 
l’acte du singe emmiinchant deux bambous pour monter sur 
une caisse et décrocher une banane et le geste d e  fabrication 
du Zinjanthrope. Que des êtres aussi proches de  nous eoologi- 
quement que les chimpanzés offrent comme le reflet de@ 
approches d’une technicité élémentuire n’a rien pour sur- 
prendre, car ce n’est guère plus extraordinaire que ce qu’on 
pourrait découvrir par exemple de Rhinocéros dans un Tapir, 
de Castor dans un Ecureuil, ou de Blaireau dans un Ours, 
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mais le Singe ne conduit pas plus ii I’Iioinnie que le lihiiio- 
céroç ne conduit au Tapir ‘. 

LE CERVE.4U DES HOMINIENS 

La considération de moulages endocrâniens de I’Austriilo- 
pithèque, d u  Pithécanthrope, du Néanderihulien ou cie 
l’homme actuel montre entre les différentes parties des diffi.. 
rences de proportions qui affectent surtout les lobes froiitiiux. 
Pour le cerveau moyen et  occipital, abstraction Faite des diiTé. 
rences de  volume et de surface, on ne note gui.re de vnria- 
tions qui ne soient aussi bien constatables entre des cer\.eaiix 
d’homme actuels. II est certain que l’accroissement du poids 
total du  cerveau (qui fait plus que doubler de l’.Austrnlopi- 
thèque à l’homo snpic~ns)  et la complication des circoiivolu- 
tions qui augmentent la surface du cortex impliquent un 
niveau très diffhrent de développement intellectuel ilux deux 
extrémités de 1.1 série évolutive, mais ils n’impliqiient pas ;I 

priori nutre chose que d’hiimaiii. En d‘aiitres termes, iiii 

depart, on <*oiistiite que le cerveau du Zirijrinihropc a lo 
forme d’un cerveau d’homme et non de singe. niiiis qu’il est 
petit, iissez largement pliss& et que les lobes frontaux sont, eii 

proportion, trims petits. Partant d7uiie diffbrence de (kgri.. 
mais non de striictirre il devient possihle d’interpréter ce qu’loti 
sait de  la vie des formes ;intérieures A I’honio sapiens dans 
une perspective humaine. 11 ne faut d’ailleurs pas ~e dissi- 
muler que, le singe remis à sa place et  n‘intervenant plus 
comme chef d’une file diins laquelle on resterait libre de Iii 

place où insinuer la fronticre de l’humanité, les difficultés tie 

sont pas réduites. On est en reiionqant au  u chaînon man- 
quant )) en présence, dans ia documentation actuelle, d’une 
collection d’hommes qui mettent en discussion l’unité mcme 
d’une définition de l’homme. 
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Dés le premier chapitre, la situation des (( hommes n fos- 
siles a été établie sur la possession de  la station verticale, 
de la face courte, de la main libre, dee outils. Le prohlèine 
qui est à résoudre ici est celui de l’organisation du dispositif 
cérébral qui permet à l’homme de se distinguer du  singe 
dans l’exercice de  la technicité, puisqu’on est assuré, par la 
découverte du  Zinjanthrope, que la technicité est présente 
dans les formes humain- les plus frustes. L’exploration 
détaillée du  cortex cérébral de l’homme actuel fournit les 
éléments d’un certain nombre d’hypothèses. 

LA MOTRICITL? PRIMITIVE (figures 43 et 44). 

Comme celui des Mammiféres supérieurs, le cerveau de 
l’homme possède, le long du sillon de Rolando, sur les cir- 
convolutions frontales ascendantes, une zone motrice primaire 
(aire 4) dans laquelle on peut séparer avec précision, depuis 
la base jusqu’au sommet, lee groupes de neurones contrôlant 
la face, les doigts de la main, le membre supérieur, le tronc, 
le membre inférieur. On y trouve, comme chez les carnassiers 
ou les singes, l’image (tête en bas) de  la machine corporelle 
dont l’aire 4 constitue le tableau de régulation. La quantité 
de  neuroriea affectée ;i chaque région du corps es1 proportion- 
nelle A la finesse du jeu ii en tirer : l’homme acïuel ofire ii 
peu près les proportions suivantes : 80 ”/O de l’aire 4 sont 
voués au  contrôle moteur de  la tête et du membrc supérieur, 
en d’autres termes les deux pôles du champ de relation mobi- 
lisent les 8/10e du dispositif moteur primaire. La langue, les 
lèvres, le larynx, le pharynx et les doigts, ti eux seuls repré- 
sentent presque la moitié du  total de l’aire 4. 

Lorsqu’on compare le singe, les différences quantitatives 
sont énormes mais les proportions des différents territoires 
n’ont pas sensiblement varié. En effet chez le  singe ce sont 



44 



ARCRANTAROPES ET PAL~ANTHROPES 121 

l a  organes faciaux et  la main qui représentent la moitié du 
dispositif moteur, la seule différence avec l’homme affecte le 
pouce du  pied, ce qui  eat lié ii la diffkrence de locomotion 
entre les Primates arboricoles et leu bipi-des terricoles. Ainsi 
donc, homme et singe ont une égale représentation iicurale 
d e  la face et d e  la main, c’est-ii-dire qu‘ils portent 1ii trace 
cérébrale d’une activité également partagée ent te les organes 
faciaux et  le  membre antérieur. Chez le singe ce partage inté- 
resse des actions coordonnées de  préhension et de prépatn- 
tion alimentaire, d’attaque ou de défense., d’épouillage, de 
locomotion pour liî main, de  mastication et de  déglutition 
pour la face, auxquelles viennent s’ajouter quelques gestes et 
mimiques. Pour l’homme actuel l e  partlige, nous le savons, 
est assez différent : les actions coordonnées de  préhension et 
d e  préparation alimentaires marquent la prédominance de 
la main, de mCme que celles d’attaque et  de défense ; lu loco- 
motion n’intéresse plus la main. Mais surtout, la main a voca- 
tion d’organe de fiibrication alors que la face est l’instrument 
de lii phonation organisée en langage. 

Ces constatations entraînent un certain nombre de consi- 
dérations générales. Sur le plan strict de l’organisation de la 
motricité pyramidale le singe et  l’homme offrent pour le 
champ antérieur la mkme formule, mais les modalités d’appli- 
cation sont différentes et  il reste à comprendre pourquoi le 
second utilise sa main pour fabriquer et  sa face pour parler. 
Ce qui est important à noter, c’est que tout laisse ii penser‘que 
la situation du cortex pyramidal chez les Australanthropes 
réporidait à une identique formule, c’est-à-dire que main et 
face, chez eux comme chez le macaque ou chez nous, 
jouaient des rOles d’importance ii peu près égale et Cîaient 
liées par la coordination. 

Un autre fitit offre de l’intérêt, c’est la contiguïté des ter- 
ritoires de la face et de la main dans l’aire 4 et leur eitua- 
tion topographique commune. Une étroite coordination existe 
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ciitre I’ilctioii de Iii iniiiri et celle des organes iiiitibrieiirs (le 
la face. Chez le singe cette Iiiiison est de caractére siirtout iili- 
mentaire et cela iiuy proportions pn?-s e t  vriii aussi chez 
l’homme, mais en outre il fiiut constater chez ce dernier line 
coordination non moins forte entre la main et  la fiice diins 
l’exercice du IariFage. Cette coordination qui s’exprime diins 
le geste comme commentaire de  l i t  piirole repitrait diins I’écri- 
lure comme transcriptioti des sons de Ii i  vois.  

Ainsi donc les Simiens et  les .4nthropiens posskient le 
m6me cortex moteur priniaire, image nette de toutes les 
parties du corps oii la face et la main ont line reprksentii- 
tion dominante. Chez le chat et  le chien, moins nette, la 
même représentation existe mais constitue l’ultime dispositiE 
intégrateur d e  l’édifice cérébral, alors que chez le singe déji  
ce n’est plus que  l’avant-dernière étape. En effet lorsque sur 
un chien ou un chat soumis au  dressiige on proci.de ii la 
destruction chirurgicale de l’aire motrice pyriiinidiile, indé- 
pendamment des troubles moteurs généraux, on wsiste A la 
disparition de ce que le dressage avait  créé chez l’animal dc 
chaines operatoires d’éducation : I’nninial perd ce qu’il ;I 

appris. Chez le singe, oit 1’11 vu plus hiiiit, l’aire inotriïe pri- 
niaire s’est itugmentée, en il\ ant, d’une uire  pnrupyrami(iiiIe 
prémotrice (aire 6 )  conquise par le premier Jéveloppemeiit 
d e  l’éventail cortical, c’est ii son niveau que se produit I‘iiité- 
griition et l’aire pyriimidiile n’intervient plus de inuniére 
exclusive. Tout se piisse comme dans un dispositif klectro- 
nique où, profitant des millions de combinaisons d’un premier 
appareillage, on aurait la possibilité d’en accroître les moyens 
par l’ajout d’appareils supplémentaires. Le bien-fond&. au 
moins de manière globale, de cette comparaison appiirait 
lorsque ayant détruit chez le singe le cortex pyramidal on 
constate que la mémoire d’éducation est conservée : I’ani- 
mal conserve l’appris et est susceptible de l’enrichir. Par  
contre, la destruction du cortex pré-moteur (aire 6) qui cotisti- 

http://proci.de
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tue le dernier étage, entraîne la perte de l’appris et des 
troubles graves dans l’acquisition des chaînes opératoires nou- 
velles. L’ouverture de l’éventail correspond donc bien ii 
l’amélioration de l’appareillitge neuronique, H la construc- 
tion d’un dispositif d’intégration plus riche chez le singe 
que chez le quadrupède. 

LA MOTRICITÉ HUMAINI.: 

L’absence irrémédiable d’observations cérébriiles directes 
sur les Anthropiens fossiles contraint ii reprendre noire iirgu- 
mentation au niveau de l’homme actuel. On verra d’ailleurs 
plus loin qu’un contrôle est possible à purtir des produits de 
l’industrie de8 hommes fossiles ; d’autre part, étant donné 
l’unité organique des anthropiens, telle qu’elle u été progres- 
sivement etablie, les observations sur l’homme actuel 
conservent toute leur valeur dans lo reconstruction du paa.oé. 
En effet, il s’agit non plus de raccorder par des transitions 
deux groupes zoologiques différents, mais de comparer, &ins 
le  même groupe zoologique, celui des .4nthropiens, diffé- 
rents états chronologiques de la m6me structure, Ajoutons. 
pour préparer ce qui sera examiné dans le chapitre IV, qu’il 
s’agit strictement de lo région moyenne du  cortex, excluant 
momentanément les territoires frontaux, e t  par conséquent 
de démontrer que la technicité (û l’exclusion d’autres formes 
d’intelligence qui seront à considérer plus tard) est un phé- 
nomène précoce chez les Anthropiens et qu’elle a un carûc- 
tère unique dane toute la famille. 

Le dispositif cortical de l’homme actuel (fig. 43)’ pour 1ü 
partie motrice, est constitué par l’aire motrice primaire (aire 4) 
devant laquelle se trouve l’aire prémotrice (aire 6) comme 
chez les singes. En avant encore est venue s’ajouter l’aire 8 
dont la structure est intermédiaire entre celle de l’aire pré- 
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motrice et celle deis lobes frontaux, ditpourvus de neurones 
moteurs. L’éventail est donc ouvert sur un nouveau feuillet. 
Le dispositif d’intégration motrice, qui possède maintenant 
trois étages, a constamment gagné vers l’avant, depuis les 
Quadrupèdes : l’aire 8 oriente l’intégration motrice vers les 
territoires frontaux, non moteurs, qui sont très réduits chez 
les singes et qui chez les ho,mmes fossiles sont encore loin 
d’avoir terminé leur développement. 

Autour de  l’éventail moteur se trouvent groupés des digpo. 
sitifs rifférents aux impressioiis sensorielles, qui assurent l’in- 
tégration de ces impressions dans le dispositif neuro-moteur. 
Les impressions visuelles ont leur territoire propre (aires 17 
à 19) dans les lobes occipitaux, les impressions somatiques 
forment une bande parallèle S celle de l’aire 4 (aires I, 2, 3) 
sur le bord postécrieur (111 sillon de Rolando ; ses divisions 
correspondent iî celles de l’aire 4. La région temporale 
(aires 41 i 44) dans lüquelle se sont produits les mouvements 
les plus importants puisque c’est l e  centre du mouvement 
cc d’enroulement 1) du crine des Anthropiens, offre un intérêt 
particiilier car son étude, depuis Broca., a constamment mis 
en cause le langage. 

LE LANGAGE DES APITHROPIENS (figiire 45) 

Le problénie dii langage sera repris en différents chiipiirea 
miis il convient d’essayer de tirer dw données, même 
incomplètes, de l’anatomie cérébrale uii certaiii nombre d’iii- 
formatioiis qui seront soumises par la suite au conlrôle des 
manifestations. 
Le cortex clu confluent des régions frontale, pariétale e t  

temporale est constitué par la partie basse des aires motrice 
et prémotrice (aires 4 et 6), c’est-à-dire piir les territoires 
moteurs qui intéressent la face et la main. En avant, l’airp 
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prémotrice est accolée à deux zones d’association yui occupent 
l’une le pied de  la 2 O  circonvoluiion frontale (pied de l’aire 
9) et  vient porter contre les centres moteurs de la main, 
l’autre le  pied de  In 3” circonvolution frontale (aire 44) et 
vient au contact des centres moteurs de la face. 

a 

,---. 

C 

b 

d 

4 5  

En arrière, la languette motrice faciale et  manuelle est en 
contiguïté avec les parties correspondantes des aires soma- 
tiques 1 et 2. Vers le bas et en arriére elle touche les aires 
d’association auditive (aires 41, 42) et plus loin en arrière 
elle est en connexion indirecte avec l’aire d’association 
visuelle 19. L’aire 44 est dite du langage depuis que Broca 
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en 1861 découvrit qiie les IGsionb du pied de 1i1 3‘ froniii le 
cléiterminiiient iii perte d‘iis;ipe de iii parole. Ikpuis  cent itns l i t  

topographie corticale il fiiit  de g r i~ t~ds  progrCs et le prnbli%me 
dti langage ;I iicqtïis une 1JiiSe plus large que celle qli’it~iii- 
ginait une neurologie encore imprégnée des id6es pliri.noln- 
giques sur les lociilisaiiotis cCrél)rales ’. 

Tout le dispositif qui \ ieiit (l’Cire décrit forine I‘iiïinii- 
tiire corticale du langiige de l’homme actuel et I’espérienct 
neurochirurgiciile montre que les zones d’iissociaiion qui 
enrobent le cortex moteur (le I i I  fiice et de iii main participent 
conjointement i l’élaboration des symboles phonétiques ou 
graphiques. Les troubles de l’ilire 449, au  contiict clii cortes 
pyramidal de lo face, entraînent comme l’avait vu Broca 
l’aphasie ou impossibilité de former des syinlmles phon& 
tiques cohérents ; la Iésioii des iiireô iiiiditivee 4c1-42 di.ter- 
mine la siirdirk cwlxrlc <)II iiical~i1cit6 d‘identifier les paroles 
entendues, les deux zones qui encadrent les ceIliiles niotriccs 
de la face, en triinsilion i‘iiiie :ivec les ri.gioiis préfrnnto les 
l‘autre iivec le dispositif iiiiditif. sniit donc directement t i 1  

cause dans le liingiige vocal. Mitis il est 1)eiit-î.tre p l i i s  
important de constiiter lii nature des troubles dit Iiiiigiige qui 
;affectent le domaine de 1’6criture : les ICsions dii pied de la 
seconde Lrontiile, qui touche les aires motrices de In main, 
déterminent l’agruphie qui est I’impossibiliti. d‘écrire iilors 
que les lésions de l’aire préoccipitale visuelle 19 provoquent 
l’alexie ou impossibilité de lire. 11 est bien entendis que ces 
déficiences n’intéressent pas l i i  possibilité miiiérielle de voir 
e t  d’entendre ou d’émettre des sons mais In ci~pacité intel- 
lectuelle d’exprimer ou d’appréhender des syml)oles vnciiux 
ou grayhiquee. 

Ces élérnenis permettent dé j i  d’acquérir une première 
vision palémtologique du langage. Tout d’abord il convient 
de  distinguer, dans le probléme du liiiigiige, IiI possil,ilité 
physique d’orgnniser des sons ou (les gestes expressifs e t  
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la possibilité ;nielle~~tiielle (le coiicevoir des wymholes expres- 
sifs, iransformablei; en sons OII en gestes. Les symbolest ;I 

leiir tour, petivent ;ire consid6rss comme concrètement li6s 
;i des npkrations qui mobilisent le chiiinp manuel ou coniine 
abstraits des opCraiions manuelles. 

l d i i  considbriition du  cortex des singes supérieurs montre 
que les iiircs 41 i‘i 44 sont à peine constituées. Aii licii dc 
mettre en cituse In série coriicale 4, 6, 8, 9-44, l’enseml~le neu- 
roniqiie s’arrGte pratiquement A 1’6tage 8 ; articulation et 
gesticulation sont donc kquipées de manière infra-humaine. 
L’audition des svmboles est également trCa largement défi- 
ciente. Etroitement emprisonné entre le  massif frontal et le 
massif iniaque, le cortex moyen des grands singes ne  possède 
pis la possibilité physique de constituer un langage. 

Par contre, dCs que la lib6riition d u  verrou iniaque inter- 
vient, lit large ouverture de l’éventail cortical crée une situa- 
tion topographique dont b6ii6ficie tout le cortex moyen. 
L’expansion préfrontale reste très incomplète jusqu’à 
l‘homo sapiens mais la présence des aires d’iissocintion ver- 
bale et gestuelle est parfaitement concevable d6s 1’Australan- 
thrope. A une station bipède et  une main libre, donc .il une 
boîte crânienne considérablement d6gagée dans sa voûte 
moyenne, ne peut corre,spondre qu’un cerveau déjà équipé 
pour l’exercice de la parole et j e  crois qu’il faut considérer 
que la possibilité physique d’organiser les sons et les gestes 
existe dès le  premier ilnthropien connu. A quel niveau intel- 
lectuel se situe le langage du  Zinjanthrope? C’est là line 
question qui. sera reprise phis loin, sur d’autres argurneiits, 
mais qui ne met pas en cause l’existence virtuelle du langage 
chez les plus vieux hominiens. 

Ainsi donc, tout parait démontrer que le déploiement de 
l’éventail cortic-nl chez les Mitmmiféres supérieurs se fait en 
quatre temps qui correspondent à l’évolution posturale. A u  
premier temps, les quadrupèdes marcheurs présentent, sur 
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le bord d u  silloii de Rolando, les preini6res traces d‘une 
organisation fine des cellules motrices pyriîmid;iles, presque 
toutes liées à 1ii motricité des organes faciaux antérieurs. Le 
second temps est  réalisé 1)iir les quadrupédes préhenseurs, 
( p i  présentent c l e s  possibilités de station assise et de lib6riî- 
tion temporaire d e  la main sans modification d e  la suspeii- 
sion crânienne. La bande corticale motrice est d6ji  organi- 
sée et  la main est bien individualisée. Le troisiéme temps 
correspond aux singes chez lesquels l’étallissement de la sta- 
tion assise eat allié A unc modification de  la suspension c r i -  
nienne : la bande pyramidale est complétée par une bande 
prémotrice et  les opérations faciales et manuelles sont poiis- 
Sées à un haut état de  différenciation. Le quatriénie temps 
est marquél par l’acquisition de liî bipédie, avec tnodificiitioii 
profonde de la suspension crânienne et libération de la main : 
l‘éventail cortical est largement ouvert et  en connexion avec 
des centres atfëirents aiix différents domaines intéressés par 
le langage. 

LE ZINJANTIIROPE 

L’événement yui est peut-être le plus imporiant pour liî 

science de l’homme fossile est la découverte par L.B.S. T.eakey, 
le 17 juillet 1959, dans la gorge d’Oldoway au  Tanganyika, 
d’un Australopiihélciné de  taille humaine, le Zinjanthropus 
b o i s ~ i ,  accompagné d’un outillage très primitif mais indis- 
cutable. Cette découverte est survenue quelques anntks après 
celle du  bassin des Austrahpithéques d’Afrique du Sud. On 
savait depuis deux ans qiie l’Australopithèque marchait ser-  
ticalement et plusieurs avaient pohé comme plus que pro- 
h b l e  la poseession d’un outillage. La découverte de Leakey 
mirque iin point final au  mytlie de l‘homme-singe, tout iiii 

moins dans les milieux scientifiques. II  reste ;i assumer les 
coiiséqueiices q u i  dbcoulent de I’existeiice, imprévue, d’une 
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humunité réalisée di.s In fin du tertiaire dans SÜ forme cor- 
porelle mais loin dt: l’cître encore dans son développement 
mental. 

IAe Zinjanthrope (et les autres Aus‘tralopithécinés) fabri- 
quent des outils, ce qui, pour la première fois dans la série 
zoologique, pose le problème de la validité d’un caractere 
Rpécifique emprunté 6 un  autre doinaine qiie celui de la bio- 
logie anatomique. L’apparition de  l’outil parmi les caractcres 
spécifiqnes marque précisément la frontière particulière de 
l’iiiimnnité, par une longiie transition ail cours d e  laquelle 
la sociologie prend lentement le  relais de lu zoologie. AU 
point où se trouve le Zinjanthrope, l’outil apparaît comme 
une véritnhle conséquence anatomique, seule issue pour un 
être devenu, dans sa main e t  sa denture, complètement 
irierme et dont l’encéphale est organisé pour des op6rations 
manuelles d e  ci1racii.re complexe. 

Raymond A. Dart, qui révéla en 1925 l e  premier Ausira- 
lopithèque en Afrique dli Sud e t  fit par  la suite de nom- 
breuses découvertes de  ccs plus anciens Anthropiemis connus, 
était parvenu, par l’étude des r s t e s  d’animaux décoiivcrts 
avec eux i 1’idC.e quc les Australopith&pes chnssaient, ce 
qui n’est pike le cas pour les singes. Leur gibier semble 
avoir été composé, dans le sud d u  continent africain, par des 
antilopes de  taille moyenne e t  petite, assez fréquemment 
par des porcs sauvages et  des babouins, parfois mtme par  des 
animaux aussi importants que le zèbre, le rhinocéros, l’hip- 
popotame ou aussi dangereux que la panthère. Avant la 
découverte d’un oiitiliage de pierre dans les gisements, i l  
pensait que les Aiistralopithèques utilisaient un  outillage 
d’os, en particulier des humerus d’antilope mani& commc 
coups-de-poing et il avait crbé une industrie K osi4odoiitoke- 
ratique N en sblectionnant les débris d’os qui lui semblaient 
les plus caractéristiques. I1 semble bien que la PILLS graiide 
partie de cetir: industrie soit de caractére fortuit, mais l’em- 
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ploi évcntiiel de gros os cornnie coups-de-poing et surtout de 
cornes coninie massues ou épieux n’est certainement piis à 
rejeter. 

A Oldoway, le fossile du Zinjanihrope gisait environné de 
galets tiiillés. Ces gnlets appartiennent à une industrie connue 
depuis très longtenips en Afrique sous le nom dc a pelhle- 
culture I),  repkréc depuis le nord jusyu’au sud daiis les 
horizons les pliis anciens du qiiaternaire et de la transition 
du tertiaire et  qu’on soupçonnait depuis quelques iinnées d C j à  
être l’œuvre des .4ustralanthropes. 

LES GALETS ÉCIATÉS 

L’industrie africaine sur galets correspond véritablenient 
à ce qu’on peut imaginer comme la premiere iorme distincte 
d u  caillou brut. 1.a reconnaissance des premiers produits de 
l’industrie humaine n’est pas aisée et  elle a preoccupé les 
préhistoriens depuis les années soixante du siècle dernier. 
Alors qu’il est facile de reconnaître des outils ii partir du 
moment où des amknagements secondaires leur donnent une 
forme constante, il est difficile de se prononcer a i r  des 
pierres taillées qui ne seraient que des fragments bruts. Les 
roches clastiques comme le silex ou les quarîzites, soumises ci 
un choc violent, libèrent des éclats qui prcsentent sur leur 
plan d’éclatement une surfrice conchoïdale, le bulbe de per- 
cussion. Le c h ~ ~ ,  pour déterminer les éclats, doit étre iippli- 
qué avec une direction et une force qui supposent le plus 
souvent une intervention consciente, mais sur des milliards 
de cliocs provoqués par le  ressac sur les galets ou par la chute 
d’une cascade le hasard détermine un certain nombre d’éclats 
d’apparence humaine. De sorte qu’on peut dire que si la pré. 
sence d’un bulbe de percussion pose avec une probabilité éle- 
vée la question de l’intervention humiiirie, elle laisse ouverte 
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la possibilité <IC dkcoiivrir un certain iiombrc d’éclais qui I ~ C  

seront qiie jeux de LI nature. C’est ainsi qu’A la fin (lu 
XIX‘ s ik l e  les C( 6olithes )) di1 tertiaire moyen et  nncieii agi- 
tèrent violemment le milieu de préhistoriens. 

LI consid6ratioii d’une collection d’éolithes frappe par i i i i  

ciiriictere trCs apparent si les échantillons n’ont p a s  
conscieminent ou non, s6lectionnés : aucune constaiice nior- 
pliologiyiie n’y est sensible: IH distribution des formes s’y 
fait de  manicre entièrement fortuite. Les seules constantes 
morphologiques qu’on puisse y introduire sont d’ordre iini- 
queinent niCcanique. Elles tiennent A la minceur accidentelle 
d’un bord du  rognon de silex, elles intéressent les parties 
~ i ~ i l l i i n t e ~  sans discrimination, ou répondent sur des rognons 
trtss allongés à des fructures par flexion. Si telle devait être 
J’inùustrie la plus primitive, la science préhistorique ne se 
libérerait jamais d u  problème et les premiers tbmoiiis 
seraient mécoiinaissahles. 

Mais les chocs distribués au hasard ne sont concevables 
que dans le cerveau d’un siivrint qui imaginerait I’liomine 
primitif comme l’imaginait Gabriel de Mortillet, une sorte de 
demi-singe encore inexpérimenté qui s’amuse .i conquérir le 
titre de  premier homme en percutant autour de lui, une 
de  ses mains nouvellement l ibkées de la marche iipplicliiée 
sur les yeux. Replacé dans une optique à la fois biologique et 
paléontologique le problème apparaît très différemment. A 
l’issue des chapitres précédents nous sommes parvenus ii cette 
notion de l’outil comme une véritable sécretion du corps et 
du  cerveau des Anthropiens. II est logique, en ce cas, d’appii- 
yuer i un tel organe artificiel les normes des organes natii- 
rels : il doit répondre ii des formes constantes, à un véritable 
stéréotype. C’est en effet la règle pour tous les produits de 
l’industrie humaine aux temps historiques : il existe un sté- 
réotype du couteau, de  la hache, du char, de l’avion qui n’est 
pas seiilemeiil le: produit d’une intelligence cohérente mais 
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le produit de  cette intelligence intégrée dans la maticre et  In 
fonction (toir chapitre XII) .  On pourrait objecter que pour 
les industries de pierre. le hasard des fractures iniroduit de 
iioml)reu\: produits de forme irrégulière. Les pr6liistnrienç 
pourtant ne s‘y sont pas trompés et  chaque p6riode v s t  dési- 
gn6e piIr ses stéréotypes comme le biface, It: racloii, le 1)iiriri. 
On pelit, on doit même, se représenter I’iiitelligerice des 
premiers anthrnpiens comme inférieure i In  ncitrc, mais on 
ne peut l’imaginer comme biologiquement iricnliérente. l’iir 
conséquent les plus vieux outils ou bien sont irit1isccrn;il)les 
de lo pierre Ijrii ie ou bien r6pnndent à des formes 
consla II tes. 

LE STERÉOTYPE AUSTR.QI.ANTRROPIEN (figure 46). 

Les galets éclatés de la pebble culture répondent précis6 
ment ii un sti.ri.otype attesté par des millioiis d’ol)jets. Leur 
confection suppose cleux galets, l’un jouant le rûle de per- 
cuteur, l’autre recevant des chocs. Le choc est appliqué: sur 
l’un des bords, perpendiculairement ii la surface: et détache 
un éclat qui laisse sur le galet un tranchant vif ; deux ou 
trois éclats successifs font un tranchant plus long et sinueux. 
Appliquée sur une seule face, l’opération donne naissiince 
au (( chopper », appliquée sur les deux faces elle détermine 
un (( chopping-tool D. Sans s’arreter sur ce que les ternies d e  
(( Iiiichoir n et d’ (( outil hachant n peuvent avoir d’arbitraire 
quiint A la fonction des objets, il y a lieu de constater que 
I‘opbration implique un seul type de geste, le plus simple : 
frapper le bord du galet à YO”. Un geste faisant naître un 
bord tranchant est vraiinent le point en deqii duquel il n’y II 

plus d’identification possible, c’est pourquoi je pense qu’il 
sera difficile de pouswr beaucoup plus loin que 1’ Australnn- 
ihrope dans Iii recherche des origines de  l’industrie. Je ne 
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considère d’ailleurs pas sans regret cette carence, car 1’Aus- 
tralanthrope n’est certainement pas le point de départ des 
opérations manuelles. 

Tel qu’il appiiïûit i travers l’outillage de choppers décou- 
vert avec le Zinjanthrope et dans les innombrables équivalents 
qui jonchent le sol de  l’Afrique, I’Austrnlanthrope fabrique 
des tranchanïs sur galets par un geste unique qui est celui de 
la percussion la plus simple, celle qui servirait aussi bien i 
briser des os, 4 écraser des noix, A assommer une bete avec 
une massue. A Oldoway et ailleurs les restes d’Australan- 
thropee sont, (le fait, accompagnés de centiiines d’os 1)risi.s. 
Im technicité d a  premiers anthropiens connus est donc ewes- 
sivemeiit simple et assez conforme :lu peu qu’on siiche de  leur 
cerveau. Elle est pourtant certainement humaine et elle appa- 
raît cohérente avec I’orgiinisme de l’être qu’elle complétait. 
Elle implique un éiat réel de conscience technique, 
conscience qu’il fau t  pourtiint se garder de juger à notre 
mesure car i l  est certainement moins périlleux de  voir dans 
In technicité humaine un sinipie fait zoologique que d’appli- 
quer au Zinjanthrope un système de pensée créatrice que 
démentiraient les innombrables milléniiires duriint lesquels 
son industrie reste identique à elle-même et comme liée ii Iii 

forme de son crane. 
L’ thde  des premiers anthropiens pourrait bien conduire 

2 une révision complcte des conceptions sur l’homme. Le 
premier chapitre de ce livre a montrk que l’image de l’an- 
cêtre est ime image artificielle, née iili ‘YVII’ sii.cle dans ime 
ambiance de lutte idéologique, hors de tout fonds paléonto- 
logique. Cette image n’a pas cessé, au  XIX‘ et dans la pre- 
mière moitié dii xxo, d’etre projetée sur les fossiles, I mesiire 
d e  leur découverte, dam une recherche systématique du 
contraste entre l’homme-singe et l’homme-sage (Fithecan- 
thropus et /ion10 sopiens). Cette attitude est la même d’ail- 
leurs chez les rationalistes et chez les cro)-ants : elle reste 
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iiu fond étrangère A une solution humaine du  problème de  
I‘liomme. Son objectif est de placer, en un point de lii  file 
de crbatures de moins en moins bestiales, la u frontiibre de 
I’humiiiiitk D, le a Rihicon cérébral », (( la recherche 
d’Adiim ». Or il s‘iigit de tout autre chose : au lieu d’une 
surbestialité qui finirait on ne sait trop comment piiï iicqué- 
rir le (c minimum pensant )) Iiiimain, 1’Aiistraliinihrope inet 
en présence d’une liumiinité réalisée, mais pour ainsi dire 
méconnaissable et vraisemblablement en dedsous de ce qu’on 
iiworderait de (( minimum pensant N B un singe pour qu’il 
puisse Ctre considéré comme un üncetre de l’homme. 

I.ES ARCHANTHROPES 

On a vu au chilpiire I I  que la conniiissiince des Archan- 
thropes, malgré de  graves lacune8, était suffisiinte pour que 
nous nous reprlaentions leur aspect physique avec tine cer- 
taine prkcision. Leur domaine géographique est trés vaste 
puisyue, diins l’ordre chronologique des découvertes, ils ant 
<:tit repérks B Jiivû (Pithéciirithr~pes), en Europe (Maueran- 
thrope), en Chine (Sinaiithrope), en Afrique du  Nord 
(Atlanihrope) et vraisem1)lablernent en Afrique Orientiile 
(4friciinthrope). Tous ces fossiles, malgré des divergences 
anai?miques, ont tiint de ciirüctères communs qu’on peut les 
grouper sous le titre général d’ Archanthropes. Autant qu’on 
en puisse juger ils ont une repartition reliitivement cohérente 
dans le temps et se rassemblent (de manière i~ vrai  
dire trés large) dans l’immense durée du Quaternaire cincien, 
laissant le Villafranchien aux Australanthropes et  le Quater- 
naire moyen aux Paléaiithropes. Leur aspect physique etait 
celui d’hommes par la striture et le pori, mais leur crâne, 
on l’a vu,  offrait encore un aspect triv diff6rent du n6tre et  
leur cerveau, quoique notablement plus développé que celui 
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des Australanthropes, était encore fortement verrouillé ci 
l’avant par le massif orbitaire, son volume (1 O00 cm‘) cor- 
respondait à un peu moins du double de celui des Australaii- 
tliropes et à peu pr6s aux deiix tiers de celui des hommes 
actiiels. Les manifestations intellectuelles des .4rchnntliropes 
ne sont malheureusement établies que sur un nombre de 
documents très limité. Seuls les Sinanthropes ont ét& décoii- 
v e r t  dans leur habitat: car les Atlanthropes n’ont été trouvés 
qu’aux abords d’une source, l’homme de  Miltier dans des 
alluvions, 1’Africanthrope en inenus fragments diïns les sédi- 
ments d’un lac. L’industrie des Archanthropes asiatique3 
n’est pas encore complètement élucidée : les Sinanthropes 
ont livré des milliers d‘outils taillés dans une roche 
quartzeuse de qualité tout à fait impropre à faire ressortir 
le détail de leurs possibilités de fabricants. 

L’outillage des Pithécanthropes n’est pas bien connu non 
plus, car les sites oil l’on a rencontré les ossements ne  sont 
pas des habitats et ce n’est que par rapprochement qu’on 
peut leur attribuer une partie de  l’industrie découverte à Java. 
Celui des Atlanthropes par contre est bien connu et corres- 
pond i un stade encore assez primitif de l’Acheuléen. 
L’homme de Iifauer n’est connu encore par aucune industrie, 
non plus d’ailleurs que 1’Africanthrope. T,e seul point de 
repère solide est par conséquent celui que nous donnent les 
Atlanthropes de Ternifine ; dans une certaine mesiire leur 
apport est aussi révolutionnaire que celui dea -4ustralo- 
pithèques. En effet, jusqu’à la découkerte en 1954 par 
C. Arambourg des outils et des mandibules de l’Atianthrope, 
on pouvait encore se faire illusioii sur le niveau de technicité 
des Archanthropiens. L’industrie du Sinanthrope était si 
ingrate qu’elle ne compromettait aucune hypothèse (I’ahbé 
Breuil avait toutefois fait remarquer qu’elle correspondait à 
un niveau technique supérieur ii ce que laissait supposer son 
aspeet) et pour les :iutres fossiles. rien rie contraignait leur 
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rattricher une industrie. 11 faut reconnaître que c‘est avec 1ü 
plus extreme réticence que les préhistoriens et les p. .i 1 eon- ’ 

tologistea ont fini par admettre. sur l e  témoignage irrécusable 
des faits, que les Archanthropiens étaient les Huteurs priiici- 
PiiUx des industries du  Paléolithique inférieur, de 1’Acheii- 
Iéen en particulier. Le témoignage des Atlanthropes qui tail- 
laient des hachereaux et  des bifaces suffit pour fiiire admettre. 
que leurs contemporains des autres parties d’Afrique et de 
l’Ancien Continent étaient de même nütiire unthropolosiqiie 
qu’eux. Si mSme on s’en tient à la seule industrie (lécou- 
verte A Ternifine, il est possible d’établir les caractères c h i  
stéréotype industriel archünthropien. 

1.E STÉRÉVîYPE ARCHANTHROPIEN (fi@lre 47) 

Le procédé primitif de débitage par percussion perpen- 
diculaire qui avait permis de confectionner les choppers 
reste en usage pour le premier dégrossissage des h, dc h ereüux 
et  des bifaces, mais il s’y ajoute une seconde série de gestes 
suivant laquelle le  noyiiu de pierre qui deviendra l’outil est 
frappé non plus perpendiculairement ii son grand axe, mais 
t:irigentiellement, ce qui détermine des éclats beiiucoup plus 
longs, beaucoup plus fins, et  déjH trEs proches de ce que 
seront les éclats utilisés par les Paléiinthropes. Pourtant, 
I’outilliige reste limité à trcs peu de formes, c’est-à-dire aux 
éclats directement utilisés et  aux N outils sur nucleus >J : 
hachereaux et bifaces. L’évolution qui s’est produite entre 
1’ Australopitheque et les Archanthropes se traduit,. par consé- 
quent, par l’ncquisition d’une série de gestes supplémentaire. 
Cette acquisition correspond ii quelque chose de plus qu’une 
simple addition car, déjà, elle implique au  niveiiu de l’indi- 
vidu un taux élevé de prévision dans le déroulement des op&- 
riitioiin te<-hniques. L’Aitstralanthrope. lorirqu’il faqonii:iil un 
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chopper, entrevoyait déjà l’outil terminé puisqu’il était 
contraint de choisir parini les galets celui dont la forme 
pouvait donner naissance A uii chopper, mais le jeu des yossi- 
LilitGs était trés large et l’intervention personnelle du  fabri- 
emit pouvait ne jouer que d’une maniére très fruste. Pour 
I’Atlanthrope, il en est très différemment : la confection 
d’un hacherenu suppose le choix du point sur lequel, dans 
un bloc, sera détaché le grand éclat dont le tranchant consti- 
tuera le bord actif du futur hachereau, et de plus un travail 
~l’améii;igemetit secondilire est indispenscible pour décoiiper, 
dans l’éclat initial, une forme qui préexiste piir conséquent 
dritp l’esprit du fahicant. TA même démarche apparaît, noii 
moins claire, dans Ii1 confection du  biface qui suppose un 
choix judicieux (111 galet ou du bloc de pierre claiis lequel la 
retouche va clécoiiper l’outil en forme d’amande. 

L’intelligence technique de 1’ Archnnthropien se montre 
donc dé j i  t r k  complexe puisque l’étude de son industrie 
témoigne de la possession de deux sériea de gestes i conibi- 
ner pour obtenir, A partir d’un bloc consciemment isolé, une: 
forme stéréotypée. 

Cette constatation pose dtv questions importantes. La durée 
du Palénlithique ancien est énorme, trois ou quatre, cent 
mille ans dans les estimations les moins généreuses. Pen- 
dant cette très longue durée les industries évoluent ti un 
rythme si lent qu’elles ne cessent, depuis l’Abbevillien jusqu’i 
l’Acheuléen final, de conserver le même stéréotype, enrichi 
seulement de quelques formes et amélioré dans la finesse 
de son exécution. Si la paléontologie humaine était moins 
avare de documents, on pourrait mesurer ce qu’a été l’im- 
portlince de  l’évolution physique des Archanthropiens. 
Malheureusement les documenta sont si rares qu‘on ne WU- 

rait encore ii l’heure actuelle mettre en rapport l’évolution 
du crane (et par conséquent du cerveau) avec l’évolution des 
outils dont témoignent les millions de documents de tout 
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l’Ancien Continent. I I  est toutefois assez net que les p l ~ s  
iinciens Piiléanîhropiens ont dû faire riiccord avec les Archan- 
ihropiens les plus récents, ce qui, considération faite A Iii 

fois de8 fossiles et  des outils, impose fortement i l’esprit 
i’idée d’une évolution synchronique de l’ouiillage et des 
squelettes. On pourrait dire que dans une liirge mesure, chez 
leu Arclianthropiens, l’outil reste uiie h i ina t ion  directe du 
comportement spécifique. L’intelligence individuelle y joue 
certainement quelque rOle mais lorsqu‘on consid6re deux 
bifaces, l’un (IC l’Abbevillien, l’ilutre de  I’ AcheulGeii finiil, 
o n  ne peut échapper au sentiment qu’en plusieurs centilines 
d e  milliers d’années, l i en  peu d’Archanthropes de g h i e  ont 
dY surgir dans la série phylétique pour modifier IC stéréo- 
type industriel. Les Atlanthropes, Sinanthropes et Pithécaii- 
thropes nous apparaissent comme correspoiidant iissez hien 
à la notion, d’ailleurs trGs vague, de l’homo jnber des philo- 
sophes. La technicité chez l’homme pendant la plus grande 
partie de sa durée chronologique. (il ne restera plus ensuite 
que quelques instants géologiques à parcourir) reli-verait 
donc plus directement de In zoologic que de toute iiutre 
science. 

Les limites du  Paléolithique inférieur et du  Paléolithique 
moyen, celles dea Paléanthropee comme cellm des Archan- 
thropea sont USWZ imprécises, ce qui est normal si l’on 
conqoit l’évolution comme un phénomhe  progressif. Le 
nombre des Paléanthropes connus par !eurs restes osseux est 
comparativement trcs élevé, plus d’une centaine. Leur diffu- 
sion géographique est considérable puisqii’ori en a trouvé 
en Belgique, en Allemagne, en France, en Espagne, en Ita- 
lie, en Grèce, en Yolipslavie, en Crimée. au Turkestan, eii 
Syrie. en Palestine, en Irak, en Afrique du Nord, en Abvsi-  
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nie, en Rhodésie, à Java. Par surcroît, nombre d’entre eux  
ont été trouvés accompagnés d’une industrie et  assez fré- 
quemment même tlans leur hahitat. La durée de leur his- 
toire est difficile i Ciahlir maig on peut admettre en gros 
qu’elle correspond à la seconde partie de  l‘avant-dernier 
intergliiciiiire et ii la première piirtie d u  dernier glaciiiire, 
t:’e~t-ii-dii.c toiit ii fait ;ipproximativeinent de cleux o u  trniri 
cent mille jusque bers cinquante mille ans itviint notre 
i ‘ ~ m ~ u e .  Leur existence a donc été incompürablemeni pliis 
courit- que wlle des Arclianthropes, ce qui correspond à 
I’ii&Ii.riiiioii générale dotit témoignent les industries 
humaines. JI ti’eRt pas sisi? de tracer une courbe d’évolution 
chronologique des différerit~ témoins, ciir leur succession 

Toutefois ve qu’on sait des p l r i s  anciens (Sieinheitn, Sacco- 
pastore) et des plus récents (Néanderthaliens) permet de 
penser que In coiirbe de  leur évolution correspond A Iü suite 
(le celle des Archanthropes. On il ooiivent class4 lee Paléan- 
thropes SOUS IH qualification générale de Néanderthaliens, j e  
pense, comme Weideiireich et comme Sergi, que cette déno- 
miniition est abusive et à corriger. En effet, par 1111 phé- 
nomène très courant diins les sciences naturelles, on a rap- 
porté a u  premier fossile connii, l’homme de Néanderthal, 
tous lea fossiles qui sont venus par la suite, la paléontologie 
humaine n’étant pas, I sea débuts, en état de distinguer les 
divergences internes de la série et ne tenant compte que de 
l’aspect gknéral des témoins. 11 apparaît aujourd’hui que 
les a Néanderthalieiis offrent entre eux de très grands 
écarts et que seul le groupe le plus récent d’Eurasie occiden- 
tale repond à un type cornmiin qi1i est préciskment celui dii 
fossile de Néanderthal. Je considéreriii donc comme Néan- 
derthaliens les fossiles aswciés généralement .i une industrie 
moustérienne, caractérisés par un type physique voisin de 
celiii de I’iioniine de La Cliapelle-aiiu-Silinlls dbwit par Boiile 

exacte fait encore l’objet de disciiswions piirnli les sp6ri il I ’  ISlCS. 
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et localisés dans le temps aux environs de 100 000-50 O00 ans. 
Ces Néanderthaliens constituent le seul groupe sur lequel on 
puisse tenter une synthèse, car ce sont les seuls dont on pos- 
sède pour pliisieurs exemples le squelette, l’habitat et l‘indus- 
trie. Au demeurant, ils assurent des déments de comparaison 
suffisants pour caructcriser une étiipe miijeure de l’hiitniinit6 
entre les Archa n i  hropes et 1’11 omo sripicns. 

Oii a vu précédemment que le crline néanderth. .I I ’  ieii mnr- 
quait l’état extrême oil :i pli parvenir l’ardiitecture liuiiiainc 
archaïque. Le maintien du verrou orhiaire  détermine chez 
eux une morphologie cérébriile trés particuliére oii I’expan- 
sion affecte avec prédominance la partie postérieure de la 
boite crânienne. C’est par conséquent le dernier état atteste 
d’un cerveau humain où les territoires préfrontaux soient 
encore de volunie relativement restreint. Leur capacité c6ré- 
brale n’en est pas moins équivalente ou supérieure ii la 
moyenne de  In nîbtre ce qui a passiil>lement embarrassé les 
paléontoloçiies du dCbut de  ce siècle. Il faut admettre qu’hor- 
mis le  détail, d’ailleurs très important, de I’exiguït6 des ter- 
ritoires préfrontaux, le cerveau de l’homme de Néanderthal 
correspondait sensiblement au  nôtre par son équipement en 
cellules, en particiilier pour les territoires du cortex moyen. 

TEMOINS IN’îK1.LECTUEJ.S DKS NÉANUKRTHAIJ~~NS 

Le nombre des Iiabitiits du Piiléoliîhique mo>en qui ont été 
fouillés est très FlevC et, Riiilgr& le caract6re déplorahlement 
sommaire de In  plupart des fouilles, on possède sur In vie 
des hommes de N6anderthal une somme d’informations 
importante. Ce qui est A regretter, c’est que pratiquement 
siins exception les meilleurs préhistoriens aient attaché leiirs 
soim 4 faire de bonnes chronologies mais non ti relever les 
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innombrables détails qui auraient permis d’enrichir notre 
connaissance sur les activités intellectuelles et sociales des 
hommes de cette époque. Quoi qu’il en soit, on possede des 
documents sur la v i e  technique, sur l’habitat et sur ce qu’en 
a pu attribuer à des iictivités de  cariictère religieux 011 esthé- 
tique. De trtts loin, c’est la v i e  technique qui est le mieux 
eclairée. 

LE STÉRÉOTYPE TECHlrilQUE 1.ËVAI.LOISO-MOUSTÉRIEN (figure 48) 

Au Paléolithique moyen, une évolution très importante 
s’est produite dans l’outillage lithique. Les Archanthropiens 
de la période précédeiite suivaient encore pour une large part 
Iii tradition primitive et leurs outils, biface ou hachereau, 
étaient encore tirés d’un bloc comme l’avait éti: le chop- 
per des Australopithèques. De ce bloc sortaient comme SOUS- 

produits des éclata dont le tranchant pouvait ou non servir. 
A l’Acheuléen, l’aniiiicissement des bords du biface par per- 
cussion tangentielle a fait détacher SUI’ la matrice de grands 
éclats larges et  minces qui, dès lors, ont été utilisés comme 
outils tranchants. C’est ii partir de ce développement du dCbi- 
tage du biface que naît la technique qualifiee de levalloi- 
sienne par les préhistoriens. Le bloc qui initialement était 
destiné à devenir un outil de forme amygdaloïde devient la 
source d’éclats de forme prédéterminée qui seront, eux, les 
outils. Pour arriver à ce résultat, le nucleus est tout d’ahord 
taillé comme une ébauche d e  biface, puis prépar6 pour 
l’extraction d’un éclat et retaillé pour des extractions suc- 
cessives jusqu’à son épuisement. La pr6paration peut aller 
jusqu’iiu point oii d’un seul coup de percuteur sort ii volonti. 
du nucleus soit une pointe triangulaire, soit un éclat de forme 
subcirculiiire, soit une lame longue et étroite. 

Au sommet de son évolution, qui eRt depuis longternpa d6jà 
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pleinement réalisée au  temps des Néanderthaliens, la techni- 
que levalloisienne représente ce que l’humanité a créi: de 
plus élaboré. pour la fabrication d a  outils de  silex. 
L’existence de viistm ateliers où les Paléanihropes sont venus 
générations aprCs générations débiter leur matière première 
permet, sur des dizaines de milliers d’éclats, de nucleus épui- 
sés, de ratés de fabrication, de se représenter jusqu’à quel 
point de technicité étaient parvenus les Paléanthropiens. 
Pour extraire une pointe triangulaire, il fallait préalablement 
choisir un bloc de silex dont il fiit possible de faire un 
nucleus. Ce bloc, qui malgré le  choix pouvait comporter des 
défauts, était orienté de telle sorte que le travail de  prépa- 
ration fasse disparaître la plupart des imperfections, 011 les 
situe dans des zones oii elles seraient éliminées au cours des 
reprises successives. L’extraction de la pointe exige au  
minimum six séries d’opérations rigoureusement enchaînées, 
conditionriées les unes par les autres et suppwant une rigou- 
reuse prévision. Ces opérations mobilisent e t  combinent les 
deux séries de gcstes qui avaient été acquises par les Archan- 
thropiens. 

[Jn autre fait est à noter : le transfert s’est fait,  pour 
l’outil, de la masse initialement destinée à constituer l’outil 
vers l’éclat tiré de  cette masse. Par conséquent, par rapport 
au stéréotype atistridopith&ien, il s’est produit un glissement 
dont on verra par la suite qu’il marque les industries plue 
évoluées. En d’autres termes, le bloc initial, d’outil qu’il 
était, devient source d’outils et l’on verra à partir du Paléoli- 
thique supérieur qu’une étape supplémentaire interviendra 
dans laquelle la lame ou l’éclat ne seront plus outil, mais 
seront fractionnés pour servir de point de départ i l’outillage 
proprement dit. Un autre aspect sera repris au chapitre LV, 
celui de la diversification et de la spécialisation de l’outillage. 
La diversification de l’outillage par rapport aux périodes qui 
précèdent twt déjà trèe sensible au levalloiso-moustérien car, 
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8 partir des éclats tirés du nucleiis, on voit se multiplier de8 
racloirs, des pointes, des Couteaus, (les coches, etc. L’iii- 
dustrie lithique des hléanthropes témoigne par consequent 
d’une intelligence technique d6j i  extrcineinent dévc1ol)pi.e. II 
n’y a guère d e  raisons d’6t;iI)lir une discrimination entre 
l’attitude du  technicien paléanthropien et celle de n’importe 
quel technicien plus récent, du moins, répiitons-le, sur le plan 
strict de l’intelligence technique, laquelle requiert une aire 
pyramidale et des aires d’associations identiques aux nôtres, 
au  nioins jiisqu’à l’aire 8. Les documents supposent probn- 
blement bien plus, mais il faudra attendre d’aborder le pro- 
blème du langage pour revenir sur la nature de l’intellig<tncc 
piiléanthropienne. Au levalloiso-moustérien tous les pro- 
blèmes importants que pose l’industrie de silex sont résolus 
et c’est directement ii partir de là que se poursuit l’éwlii- 
tion jusqu’à l’apparition des mhtaux. Sur ce plan, I’honime 
de  Néanderthal apparaît comme tout autre que le dernier 
témoin de  1’ N Empire des Anthropoïdes ». 

On a de très piiuvres témoignages sur l’industrie de l’os et 
du  bois. Pour l’industrie sur matière osseuse, i l  semble bien 
que la situation n’ait g u h e  varie depuis les Australopi- 
thèques. Les Nkanderthnliens sciaient des h i s  de cervitl& 
mais c’est le seul témoignage certain qu’on possède. Pourtant, 
à plu,sieurs reprises, des préhistoriens ont présenté: des bclats 
d’os brisés ou polis comme étant les témoins d’une industrie 
qui aurait utilisé les éclats naturels de manière directe. On a 
même supposC l’utilisation de pioches ou de coiips-de-poing 
en mâchoires d’ours, d’outils ii travailler I C  cuir, mais celu 
ne résiste pas à une critique technologique iin peu serrée. 
Pour le trayail du bois, les témoignages sont indirects m;iia 
précis : l’absence d’un outillage d’os fac;onnC et, au contraire, 
l’abondance extraordinaire d’éclats de siles dont les traces 
d’usage indiquent qu’ils ont servi à tritvailler soit l’os, soit le 
bois, imposent I’idéle que le travail du  bois jouait un d e  
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important. On peut imaginer les Paléanthropiens utilisirnt 
des sagaies comparables, par exemple, à celle des Austrn- 
liens (figure 49). 

HABITAT ET VÊTEMENTS 

Bien peu d‘observations ont été faites sur l’habitat des 
Moustériens et  c’est d’aiitiint plus regrettable que soit en 
grotte, mit  en plein air, plusieurs centaines de gisements ont 
été vidés. I h  rares observations faites, il parait évident que 
les Néanderthaliens possédaient des huttes. On ne dira jamais 
assez à quel point la légende de  l’homme se retirant dans les 
grottes au moment oii le froid devient piquant a pu faire de 
tort dans l’esprit moderne aux hommes du Paléolithique 
moyen. Les grottes sont rares, des millions de kilom6trea 
carrés en sont totalenient dépourvus et pourtant on rencontre 
partout eri -4frique ou en Eurasie occidentale les témoins de 
lil fréquentation paléarithropienne ; qui mieux est, lorsque 
les observations sont faites, on s’nperqoit que l’industrie 
découverte en  plein air répond A des zones plus ou moins cir- 
culaires, restes d’anciennes cabanes. L’organisation intérieure 
de  ces cabanes comme celle des grottes oii une minorité de 
Néanderthaliens a vécu est connue par deux ou trois exemples 
en Occident et en U.R.S.S. Ce qu’ils ré\i.leiit est loin de 
témoigner d’une organisation domestique très poussée : lea 
Paléanthropiens vivaient dans un cercle de quelques mètres 
sur le  pourtour duquel ils repoussaient progressivement les 
débris de leur consommation alimentaire, et en particiilier 
les fragments des ossements concassés d’animaux. La situa- 
tion domestique des Zinjanthropes et des Siniinthropes ne 
paraît pas avoir été trCs différente. 

Par contre nous savons que les techniques de In  houche- 
rie at  du  (lépouillage (figure 50) étaient aussi avuncées yue 
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celles du silex, ce qui n‘il rien de surpreniint puisque la majo- 
rité des outils était destinée A trancher et qu’il y a une asso- 
ciiition étroite entre les techniques lithiques et la destination 
des outils. Les traces laissées sur les os des animaux par les 
tranchants des coiiteaiix permettent d’établir clue les iiliimiius 
étaient d6pouillés en vue d’une utilisation des peüui;. Par 
surcroît, on retrouve des phalanges 0 1 1  des griffes de carni- 
vores à fourrure comme I’oiirs qui t6moipnent d u  fiiit que 
certaines peaux au moins conservaient leurs gripes ii l u  
manière de nos actuelles u descentes de lit N. On peut de ce 
fait poser comme évident l’emploi des fourrures pour lu  pro- 
tection, aucun élément ne permet piiï contre de  distinguer 
entre l’utilisation coinnie vêtenient et l’utilisation comme 
matériel de couchiipe quoique cette dernière soit pratique- 
ment assurée. II faut, par surcroît, ne pas oublier que la 
répartition géographique des Paléanthropiens est très \.iiste 
e t  que ceux d’Afrique ont pu avoir un mode de vie différent 
de ceux d’Europe occidentale, lesquels, quoiqii’il ne faille 
pas exagérer la rigueur du climat (( glaciaire », avaient malgri. 
tout ii assurer leur protection corporelle. On ne Pait rien sur 
la pilosité éventuelle des Paléanthropiens et rien ne permet 
même de  faire des hypothèses mais on sait qu’au xxe s i i d e  
encore, sous un clini:it aussi peu clément que celui de la 
Patagonie, les derniers Fuégiens vivaient nus avec lit seule 
protection d’une peau brute utilisée comme paravent indi. 
viduel. 

TÉMOINS D’UNE INTELLIGENCE NON STRICTEMENT TECHNIQUE 

Le problcme le plus personnel que puisse se poser l’homme 
est celui de la nature de son intelligence, puisqu’en definitive 
il n’existe que par la conscience qu’il a d’exister. L’Eglise, 
dans sa pensée la plus traditionnelle, mFme appliquée ii 
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l‘évolutionnisme, peut résoudre la difficulté d’un être deve- 
nant progressivement humain en admettant qu’une huina- 
nité pleine au  sens religieux a ét6 gracieusement conférée HU 

premier hominien parvenu à une suffisante maturité. II 
devient d&s lors sans signification de chercher quel mail- 
lon de la chaine anthropieniie est devenu par grâce le 
premier homme, car il peut Gtre certain que celui qui montre 
des préoccupations de caractère religieux ou magique est déjà 
iin homme. Si curieiix qu’il paraisse, la position rationaliste 
traditionnelle n’est pas différente, abstraction faite du 
moteur qui cesse d e  porter un nom pour devenir une force 
d’évolution imprécise. Par leur communauti? d’origine cultu- 
relle. et par leurs multiples essais de conciliation entre les 
contraires apparents, cléricaux et rationalistes du X V I I I O  et du 
X I X ~  siècle superposent de facon inextricable l’homme à 
l’image de Dieu, Dieu et l’homo sapiens ; la première partie 
du xxe piide n’a pas njouîé grand-chose A ce point de vue qui 
s’iiwommode de la phombre  discrète que ménagent les maté- 
riaux. II n’est eii d6finitive gênant ni pour les uns ni pour les 
i iu t ïa  qu’un singe ti.& flou soit au  départ d‘une marche 
ascensionnelle se terminant sur l’homme-sage, placé (par 
Dieu, par lui-même ou par le déterminisme) en pleine 
lumière de  son intelligence. 

Mais ne peut-on poser le probléme de  telle manière qu’il 
mette en cause, non pas un très lointain personnage imprrciu 
qui a cessé d’être singe pour devenir ancêtre, mais directe- 
ment l’homme actuel ? Nous percevons notre intelligence 
comme un bloc et nos outils comme le noble fruit de notre 
pensée ; I’Australanthrope, lui, paraît bien avoir possédé see 
outils comme des griffes. II semble les iivoir acquis non pas 
par une sorte d’éclair génial qui lui aurait fait un jour siiisir 
un caillou coupant pour armer son poing (hypothèse puérile 
mais favorite de  bien des ouvrages de vulgarisation) mais 
comme si son cervenii et son corps les exsudaient progressi- 
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vement. On peut, dans un certain sens, se demander si les 
techniques sont vraiment d e  nature intellectuelle, fondamen- 
talement, ou si la distinction Faite souvent entre I’intclleciuel 
et le  technique n’exprime pas une réalité paléontologique. 
Dalis la seconde partie, une question du même ordre se 
posera au sujet du passage progressif du groupement zoolo- 
gique au groupement ethnique. Dans leur très long déve- 
loppement, chez les Australanthropes et les Archaiithropes, 
les techniques paraissent suivre le rythme de i’évoliitiori hio- 
iogique et le chopper, le biface, semblent faire corps avec le 
squelette. Au moment où émergent des possibilités cérb- 
h a l e s  nouvelles, les technique8 s’enlcvent dans un inouve- 
ment ascensionnel foiidroy ant, mais elles suivent des lignes 
qui miment ti tel point l’évolution phylétique qu’on peut se 
demiinder di~iis quelle mesure elles ne sont piis l’exact pro- 
longement du  développement général des espèces. 

Si la technicité n’est qu’un fait zoologiquet A mettre ilu 
compte des caraciitres spécifiques des Antliropiens, on 
comprend mieux la précocité de  son apparition, la lenteur 
de son premier développement, et, à partir du moment oii 
elle se coule dans le moule intellectuel de l’homo sapiens, le 
caractcre dominateur de son évolution. Les Paléanthropiens 
sont particulièrement attachants parce qu’ils font assister au 
premier essor d’aptitudes cérébrales nouvelles qui fournissent 
à la technicité à la fois un contrepoids et un stimulant. 

Des activités de caractère étranger à la simple survibance 
matérielle ont été signalées chez les Primates. I1 convient de 
mettre à part les manifestations ludiques ou les comporte- 
ments de relation ; les jeux et les parades sont un aspect 
particulier du comportement de survie étranger aux techni- 
ques. On peut, par contre, se demander ce qui ce dissimule 
sous les gestes du chiinpanzé qui suit son ombre du doigt sur 
le mur, du gorille qui barbouille des excréments ou des 
couleurs mises ii sa disposition ou qui édifie et défait indé- 
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finiment des pSjti3s de  sciure. Ces manifestations ne sont pas 
plus de  l’art ou de la magie que l’empilage des caisses pour 
attraper une banane n’est une technique, mais elles signalent 
à longiie distance une issue qui s’ouvre au  niveau antiiro- 
pien. 1,’intellectualiti: réfléchie, qui saisit non seulement des 
rapports entre les phbnomhes, mais qui peut en projeter 
vers l’extérieur un schéma symbolique, est certainement lit 
dernière venue des acquisitions des Vertébrés et on ne peut 
l’envisager qu’au niveiiu anthropien. Elle est tributaire d’une 
organisation cérébrale dont l’origine se situe au moment de 
la libération de la main et dont 1’6panouissement (16Tiiiitif se 
fait ii un moment qui coïncide iivec l’homo s n p i m s .  En r6a- 
lit6 les facultés de r&fle?rioii, sur le plan des techniques, se 
confondent avec l’organisation neurovégétative des aires cor- 
ticales d’association et tout se passe, ;III plan des opki t ions 
intellectuelles a gratuites », comme si le développement crois- 
sant des territoires froniaux et  pré-frontaux entraînait line 
faculté de symbolisation toujours plus grande. Les traces 
nrdiéologiqiies d e  cette activité qui dépasse la motricité 
technique sont, pour le Quaternaire ancien, difficiles it saisir, 
mais au stade piiléiinthropien les premiers ténioins archéolo- 
giques apparaissent. Ce sont les plus anciennes manifestations 
de caractère esthético-religieu‘r et on pourrait les classer en 
deux groupes : celles qui témoignent de réactions à l’égard 
de  la mort et  celles qui témoignent de réactions ?I l’égard de 
l’insolite ditns la forme. Les documents préhistoriques sont 
tri% pauvres ; de tout ce qui faisait un groupe humain vivant 
il reste uniquement, dans les meilleurs cas, des pierres tail- 
lées, des os et quelques minéraux qui ont pu attirer les 
hommes fossiles. De sorte que le préhistorien doit renoncer 
ce qui aurait été le plus significatif : les gestes, les sons, les 
agencements d’objets pour se contenter des vestiges imphis-  
sables qui sont en général des choses usées : silex hors d‘état 
de servir, resteR osseux provenant de repas ou de corps. Les 
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documents osseux ont été considérablement exploités pour 
tenter de saisir quelque chose de la pensée des hommes fos- 
siles et certains îhémes issus de leur exploitation ont acquis 
un caractcre cliissique. 

(( J.F. CULTE DES OSSEMENTS 18 

La fréqueiice ou la disposition de  certaines pürîies di1 sque- 
lette d’hommes ou d’aniiniiux ont été largement esploitéies. 
On peut ranger les documents sous trois grands th6mes : le 
culte des ours, le culte des cranes, le  cuite des mandihiiles. 

Le culte des ours est né des recherches nombreuses faites 
dans les grottes d’Europe où l’on rencontre de vérit;il>les 
ossuaires d‘ours des cavernes. Quelques chercheurs ont 
remarqué que l’on trouvait fréqueniment, lors des fouilles, 
des paquets d’os longs, fémurs, tibias ou humérus, comme 
riingés le long des parois : ils ont reiniirqiié en outre que les 
crines des iinimaux se trouviiient le plus souvent diitis des 
recoins, comme pliîcés la i\\ec intention. La théorie du culte 
des ours s’est trouvée apparemment confirmée lorsqu’un 
préhistorien suisse. Eniil Bschler. publia I;i découverte qu’il 
avait faite i iu Ilrachenloch, en 1020, de caissons de pl;iques de 
calcaire, boiirrés de cranes d’ours alignbs. Malheiireuse- 
ment, aucun document autre que des croquis faits de  
mémoire, longtemps aprcs, par l’auteur, n’a permis de cons- 
tater la nature exacte de ce groupement extraordinaire et les 
vues de  Riichler ont été trias vigoureusement combattues. On 
R pu se rendre compte au cours de fouilles minutieuses dans 
d’autres cavernes que le passage des ours qui venaient hiver- 
ner e t  lee grattages du sol qu’ils faisaient your creuser leur 
bauge dans l’argile expliquaient In plupart des structures 
observées. Les os longs s’alignent spontanément dans le sens 
des couloirs par l’effet de la circulation et vont former des 
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paquets sous les vaûtes qui les protègent par lu suite. Les 
crânes que le hasard iie fait pas rouler dans les encoipures 
ou entre deux pierres sont irrémédiablement condamnés ii 
ittre écrasés et à disparaître. Les squelettes s’éparpillent en 
couronne autour de la bauge et forment des cercles d’nsse- 
ments disparates. Du culte des ours il ne reste iictuellement 
pas grand-chose: sinon peut-être un cas en Autriche oit un 
crâne pliïiiît avoir éti. rüïniïssé et placé dans une niche: inais 
rien ne prouve formellement que ce soit l’homme de Néan- 
derthal qui ait procédé à cette mise en pliice et  quoiqu’on 
puisse y voir un acte respectueux il y a loin de là au  culte 
intense des ossements qui aurait attiré les Néiinderthiiliens 
dans les cavernes. 

Le culte des crânes a été également évoqué au  sujet des 
Sinanthropes. Lors des fouilles de la caverne de Choukoutien 
on a remarqué que les fragments crâniens se rencontruient 
pIutGt dans certains secteurs que dans d’autres et  l’idée est 
née d’un dépôt intentionnel de  cranes sur des pierres dans 
un but cultuel. On eat surpris qu’une telle hypothèse ait pu 
s’asseoir solidement quaiid on examine les conditions géolo- 
giques des fouilles, dans une brêche de presque 50 mètres 
d’épaisseur qu’il a fallu souvent débiter Ü U X  explosifs ; on 
l’est aussi lorsqu’on considère l‘état de inorcellement des 
fragments osseux, broyés et éparpillés ; on l’est plus encore 
lorsqu’on cherche vainement ii partir de quels plans précis 
et  détaillés, relevés au  moment même de la découverte, lu  cri- 
tique de  position des vestiges s’est faite. Trop souvent en 
préhistoire, les certitudes se construisent par miirissement 
tardif d’impressions devenues incontrôlables. 

N i  pour les Archanthropiens ni pour les Paléanthropiens, on 
ne peut retenir des documents aussi fragiles. Un seul groupe 
d e  faits a été observé, de manière incomplète, inais significa- 
tive. Lwqu’en 1939 Ti.-C. Blanc a pénétré dans la grotte du 
Mont Circé, le crâne néanderthalien reposait sur le sol, 
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appuremment entoure pur yuelyues pierren et l’on reinar. 
quait, près des parois, des ossements d’animaux dont le 
groupement paruissait intentionnel. On a donc ici In preuve 
qu’un crâne d’homme de Néanderthal, privé de sa mandi- 
bule et  sans autres restes du squelette, a été déposé sur le ROI 
d’une grotte dans laquelle l’absence presque complète d’outil- 
lage montre qu’il ne s’agit PHS d’un habitat longuenient fré. 
‘I uetitb. 

Le culte dm miindihulm II une iiutre origine, toute stutie- 
tique. 11 a été remarqué que parmi les vestiges humains, 
depuis l’Australopithèque jusqu’i la fin des temps préhisto- 
riques les mandibules ee rencontraient avec une fréquence 
exceptionnelle, battant de loin les calottes crâniennes. Rittta- 
cliant ce fait à quelques faits ethnographiquea purallèles en 
particulier au  cas de femmes de Mélanésie qui portent au  
cou la michoire de leur défunt mari, on ;L supposé que le 
culte des mâchoires expliquait la densité de ce8 fossiles. On 
peut s’étonner qu’aucune vérification sérieuse n’ait été tentée 
pour voir si la niandih ie  n’avait pas des raisons moins 
métaphysiques de résister :I la destruction. 

En effet, la destruction mécanique et chimique d a  osse- 
ments est liée à leur forme et  leur compacité : la mandi- 
bule, dont on a vu au  chapitre II qu’elle était la pièce 
maîtresse du  squelette crinien, est particulièrement résis- 
tante. Pour vérifier ce fait, j’ai pris, pour quatre parties du  
squelette homologues, d’une part les loups, les hyènes e t  
les renards éparpillés dans les couches moustériennes d’ Arcy- 
sur-Cure, d’autre part les restes de Paléanthropiens décou- 
verts en Europe. Dans les trois lots d’ossements d’Arcy- 
sur-Cure, on snit avoir affaire à un mélange d’animaux tués 
ii la chasse et  d’animaux venus crever dens les taniéres ; lee 
questions cultuelles Re posent peu pour des débris trouvés 
en place dans leur couche, mêlé8 aux autres fragments (hri- 
sés par l’homme) de8 iinimiiux de boucherie courante, 
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rennes et chevaux. Ides pourcentages obtenus sont tr6s 
convaincants : 

Loup + hyène i- renard Paléanthropiens 
% A rcy -sur -Cure (Europe) 

- - - 
dents 731 1,05 
os longs 898 1 ,O0 
maxillaire sup6rieur 26 17,s 
mandibule 54 7,; 62 ”/O 

II faut donc admettre, contre toute évidence archéologique, 
que les Paléanthropiens vknéraient les mâchoires d e  renards 
iiu fond des terriers ou dans les poubelles, ou bien admettre 
que le culte des mâchoires est un a artefiict 1). un fait né 
d’imperfections expérimentales, et qu’on doit le ranger diiiis 
le folklore scientifique. 

En somine, pour ce qui se rapporte au <( culte des osse- 
ments », les faits imputables aux Paléanthropiens sont exces- 
sivement minces, réduits H la seule présence du  crline du 
Mont Circé sur le sol d’une des salles. Ce dernier fait est 
important et coïncide avec d’autres témoins d’une pensée qui 
débordait la seule technicité miitérielle, mais il ne faut pas 
forcer les documents au dela de leurs moyens propres. 

LES SEPULTURES 

I A i l  pratique de l’inhumation des morts est un  trilit signifi- 
catif de  préoccupations qu’on rattache ordinairement à Iii 

religiosité. Ce fut d’ailleurs, à lit fin du XIX’ siècle, l’un des 
thèmes les plus violemment débilttus au  cours des polémiques 
pro et antireligieuses. 11 est difficile d’analyser, même pour 
des peuples encore viviints, la piirt de spiritualité qii’itnpli- 
quent les pratique8 funéraires. mais il est certniii que leur 
développement correspond a i  celui ti’iine iiffectiviié propre- 
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ment humaine et que très tôt le s)mbolisrne de I’inhiiin. .I t’ ion 
a pu s’orienter vers le surnaturel, sans qu‘il faille à tout prix 
essayer de préciser ce que les Paléanthropiens pensaient de 
l’avenir du mort. L’affectivité à l’égard du inort appartient A 
des strates profondes du comportement psychique et: diiiis 
ies sociétés actuelles, lorsque s’effacent les superstructures 
religieuses, les pratiques funéraires ne perdent rien de leur 
importance. 

Malheureusement pour l’étude inentale dcs Paléanthro- 
piens, les ohservations réellement scientifiques manquent dans 
la plupart des cas. On peut, malgré tout, ranger une partie 
des documents en deux groupes. Ilans le premier les osse- 
ments se présentent brisés et sans connexion anatomique, diins 
la même situation que les restes alimentaires. 11 n’est ])ils 
aisé de  dire s’il s’iigit de traces de cannibalisme 011 de corps 
abandonnés sur le POI et éparpillés I>iir les fiiuves. Quelques 
cas paraissent incliner vers le ccinnibiilisme, la plupart des 
auires, depuis les Australantliropes jusqu’aux hommes de  
Néanderthal, puraissent refléter sirnplemerit I’alxindon. 

Le second groupe est constitué piir des s6puitures accrcdi- 
tées. En plusieurs circonstunces, des corps ont &ti: (l6cou- 
verts allongés ou repliés, dans une fosse dont les traces ont 
en plusieurs cas été relevées par les fouilieurs. On peut 
soupqonner sans gritad risque d’erreur que tous les corps dont 
on possède une partie au  moins du crâne et  plusieiirs os 
longs du  même individu ont été inhumés. car il n’y it aucun 
exemple qu’à l’entrée d’une caverne un corps ait pu se 
conserver sans avoir été enfoui sur le moment. 

Ainsi donc, les Paléanthropiens enterraient leurs morts. 
Plus exactement les Néariderthalieris, qui sont les derniers 
Paléanthropiens, pratiquaient l’inhumation, car il ne semble 
piis qu’il ait été constat6 d‘inhumation avant le début de IA 
derniére période glaciaire. I1 s‘agirait par conséquent d’une 
innovation qui précède à peine le  moment où l’on parvient 
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aux formes raciales actuelles. Les Néanderthaliens qui ont 
encore un dispositif facial très archaïque possédaient pour- 
tant un cerveau volumineux dont le fonctionnement iie devait 
pas être trcs différent du nôtre. 

AUTRES TÉMOINS 

L’existence d’une vie affective de même caract6re que celle 
de  l’homo sapiens chez les Paléanthropiens est confirmée par 
quelques faits. A différentes reprises, de l’ocre rouge a 6th 
signalée dans les couches moustériennes. La présence de 
matière colorante n’implique pas l’existence d’un art et i l  
faut d e  nouveau se RiIrder d‘interpréter a u  delà des faits, mais 
l’acre, à partir de ce moment, connaîtra pendant les preniiers 
temps de  l’homo sapiens line telle importance qu’elle n’a 1) i tS  

pu a11 Moiistérien être d6nui.e de toute significiition. 
Dans un cas précis, à Arcy-sur-Cure, quelques coquilles 

fossiles et  des masses noduleuses de pyrite de fer provenant 
de  l’extérieur ont &té retrouvées dans une couche du Mousti.. 
rien final (fig. 128, 2’ partie). Dans le Siid tunisien, à El 
Guettar, en milieu moustérien évolué, on a trouvé un curieux 
tas, de  près d’un metre de  diamètre, constitué par des boules 
d e  calcaire entre lesquelles &tient insinués des fragments 
d’os e t  des silex. 

Si l’on résume la littérature coiieidérable qui n pris nais- 
sance autour de la religiosité des Paléanthropiens, il reste 
bien peu de documents. Le plus frappant est le caractcre t r b  
tardif des quelques faits coii\nincnnts ; ce sont les derniers 
Paléanthropiens qui font assister à l’ouverture d’un monde 
neuf, celui de  la pensée symbolique. Le crâne du Mont Circé, 
quelques inliuiniitions, un peu d’ocre, quelques pierres 
curieusa constituent Ili niince auréole d’iinmatérialité qui 
flotte autour des hommes de Néanderthnl. Si mince soit-elle 
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cette frange est d’importance capitale parce qu’elle apparaît 
a u  moment où l’on pergoit très bien, en Paléontologie, que 
l e  cerveau est sur le point d’atteindre le niveau actuel. Malgré 
leurs arcadas orbitaira énormes, les Néanderthnliens 
n’étaient pas les Anthropopithèques échappés du  Tertiaire 
qu’imaginaient les évolutionnistes du XIX‘ sikle .  11 est plus 
important encore de  constater qu’ils font en réalité transition 
avec ce que sera notre propre préhistoire. Ils font transition 
par leur industrie dont les découvertes se prolongeront, pour 
certaines, presque jusqu’à la métallurgie ; ils font transition 
dans ce que nous considérons comme l e  propre de la pensée 
humaine véritable. 

On est frappé par le temps qu’il a fallu pour donner aux 
Néanderthaliens leur place réelle. Tous les artifices 
inconscients ont été utilisés pour refuser un trop proche voi- 
sinage de  l’homme de Néanderthal et de  ses héritiers yiic 
nous sommes ; le plus vivace, encore employé aujourd’hui, 
consiste à évoquer l’existence d’homo sapiens quelque part, 
pour lequel les Néanderthaliens n’auraient été que des attar- 
dés dans un monde devenu meilleur. On peut imaginer des 
différences raciales importantes, peut-6tre de l’ordre de celles 
qui séparent l’Européen de l’Australien, mais i l  est sans 
objet de  ressusciter l’hypothétique homo pre-sapiens dont 
I’intelligence aurait pénétré 6 distance le crâne épais des 
Paléanthropiens. A supposer même que cela soit exact, cela 
n’ôterait rien au fait bien plus saisissable que les Paléan- 
thropiens comprenaient et vivaient ce qui leur aurait été sug- 
géré par de plus évolués. La réalité est probablement plus 
simple et sera mise en lumière par des fouilles plus précises : 
durant les cinquante millénaires qui limitent la vie des Néan- 
derthaliens, le passage s’est fait progressivement, dans le 
corps, le cerveau et les actes, entre les derniers Anthropiens 
archaïques et les premiers représentants de notre espèce. 
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LE LANGAGE I)EÇ u PRI?HOMINII.;NS )) 

Avant l’écriture, toute siiisie d i r w ~ e  du li~iigiige est irrciili- 
siible. On a parfois tent6 de lier à l’exercice du Iiingage Iii 

forme de la mandibule. l’importance des crîxtes d’insertion 
des muscles de la liingue, mitis de telles spbculations sotit de 
peu de sens car le probkme du langage n’est pas celui des 
muscles linguiiux !’. Les mouvements de 121 langue ont eu iine 
signification alimeniiiire avant d’avoir une destination phoné- 
tique et  il importe assez peu que le jeu laissé i‘i lii langue de 
l’homme de Mauer ait été réduit (ce dont il est difficile de 
juger), car il s’agit avant tout d’organisation neuromotrice et 
(le i lt i i i l ité des projections &réhriiles : le problEme (lu lan- 
pige est dans le cerveau et non dans la miindil)t~le. On 
peut toutefois tirer d’utiles indications, par I’ktiidc des inser- 
tions des muscles de la face et de la mâchoire, bur le degré (IC: 
souplesse des organes d e  la phonation et de la mimique. Pour 
le peu qu’on en sache, la musculature d’expression gagne en 
finesse d’une étape anthropienne ii l’autre ce qui ne fait que 
prolonger la trajectoire ébauchée chez les blammifi*res supé- 
rieurs pour lesquels les expressions faciales jouent un rfile 
parfois très important. 

Pour essayer d’aborder la question du langage des Anthro- 
piens fossiles, j e  pense qu’il faut prendre une voie détournée. 
On a v u  dans le chapitre II  comment se développait, chez 
les Vertébrés siipérieurs, le champ de relation en deux pôles 
entre lesquels le dispositif neuromoteur coordonne les actions 
de la face et celles de la main. On a vu également, au début 
du  présent chapitre, que la physiologie du  cortex cérbbral 
denote une étroite proximité entre les fibres de  projection 
manuelles et  les fibres faciales. On sait de plus que les aires 
8 et 44 dii cortex frorito-pnriétnl interviennent dans deus nno. 



162 LE GESTE hT LA PAROLE 

malies du  Iangiige liées poiir l’une à l’iinposaililiti. de fornier 
les symboles écrits clii langage, pour l’autre Ii l’im~~ossibilité 
de mettre en ordre les symboles V O C ~ U S  (agraphie et  aphasie). 

11 existe par conséquent un lien entre main et organes 
faciaux et les deux phles du champ antérieur témoignent 
d’un 6gal engagement diins la construction des symboles de 
vommuniriiiion. Cette Rituiition de  l’liomme iictuel peut-elle 
être projetée dans le passé a u  delà de l’écriture? 

Le phénomène d’agraphie ne correspond IXIS à des Iiiiisolis 
qui  seraient 6tiilJlies chez l’homme depuis I’inveiition de 
l‘écriture, Car il faudrait admettre que les Aiistr;tliens sont 
iiicapables d’apprendre A écrire, ni à des liaisons neuro- 
iiiques qui se développeraient chez l’enfant qui iipprend ii 

écrire, car les adultes illettrés seraient incapables d’acquérir 
l’écriture. On peut penser, par conséquent, que les rapporta 
entre l’aire 44 et les centres pyramidaira de la face sont (le. 
meme nature que ceux qui intéressent le pied de la seconde 
circonvolution frontale et les centres pyramidaux de la main. 
Or, chez les Primates, les organes faciaux et  les organes 
inanuels entretiennent les uns et  les antres un égal degré 
d’action technique. Le singe travaille avec see lèvres, ses 
dents, sa langue et  ses mains, comme l’homme iictuel parle 
avec sea lèvres, ses dents, sa langue e t  gesticule ou écrit avec 
ses mains. Mais iÎ cela s’ajoute le fait que l’homme fabrique 
aussi avec les mêmes organes et qu’une sorte d e  bül;incc.meni 
s ’ a t  produit entre les foiictions : avant l’écriture la miiiii 
intervient surtout dans la fabrication, la face surtuut diins le 
langage ; a p r b  l’écriture, l’équilibre se rétablit. 

En  d’autres termes, H partir d’une formule identique li 
celle des Primates, l’homme fabrique des outils concrets et 
des symboles, les uns et les autres relevant du même proces- 
SUS ou plutcit recourant dans le  cerveau au  même équipement 
fon~lamental. Cela conduit A considérer non seulement qiie IC 
Iiiagage e ~ t  aussi caractéristique (le l’homme que l‘outil, mnia 
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qu’ils ne sont q u e  l’expression de la inî.me propriété de 
l’homme, exactement comrtie les trente signituu vocaux diffé- 
rents du  chimpnnzi: sont I’esact correspondant mental des 
batons e.mmanchés pour attirer lit lmnane suspendue, c-est-à- 
dire aussi peu un Inngage que l’opération des bâtons n’est 
une technique au sens propre. 

A partir de  là, peut-être, une paléontologie du langage 
pourrait Cire tentée, paléontologie toute squelettique d’ail- 
leurs, car il n‘y a guère d’espoir de retrouver jitmitis lit chair 
(les IiIngages fossiles. Un point essentiel peut toutefois étre 
clégagé : il y it possibilité de langage ii piirtir du moment oii 
lii préhistoire livre des outils, puisque outil et langage sont 
liés neurologiquenient e t  puisque l’un et l’autre sont iiidis- 
sociables dans la structure sociale de l’humanité I ” .  

Peut-on aller un peu plus loin? I1 n’y r? probablement 
pas de  raison pour séparer, itux stades primitifs des Antliro- 
piens, le niveau du langage et celui de l’outil puisque actitel- 
lement et dans tout le cours de l’histoire, le progrès 
technique est lié BU progrès des symboles techniques du lan- 
gage. 11 est possible dans l’abstrait de  concevoir une éducii- 
tion technique purement gestuelle ; dans le concret un<: bdu- 
cation muette déclenche malgré tout, chez l’éducateur comme 
chez l’éduqué, la mise en marche du  symbolisme réfléchi. 
Le lien organique paraît assez fort pour qu’on puisse prêter 
aux AustralopithGques et aux Archanthropes un langage de 
iiivestu cwrrespondnnt à celui de leurs outils. A ces stades 
oii l’étiide compiirative des outils et  des crines paraît mon- 
trer que l’industrie se développe 2 un rythme correspondant 
à celui de  l’évolution biologique, le niveau du  langage n’a pu 
être que trés bas, mais il dépassait certainement le niveau des 
signaux vocaux. En effet, ce qui citractérise chez les grands 
singes le u langage >) et la (C technique », c-est leur aypari- 
tion spontanée sons l’effet d’un stimulus extérieur et  leur 
abitntlon non moins spontané ou leur dbfaiit d’apparitioii si 
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la situation matérielle qui les déclenche cesse ou ne se 
manifeste pas. La fabrication et  l’usage du chopper ou du 
biface relèvent d’un mécanisme t r h  difrérent, puisque les 
opérations de fabrication préeaistent à l’occasion d’usage et 
puisque l’outil persiste en vue d’actions ultérieures. La diffé- 
rence entre le  signal et le mot n’est piis d’un autre caractère, 
la permanence du concept est de iiature différente mais 
comparable ii celle de l’outil. 

La notion de chaîne opératoire sera reprise aux chapitres 
Vi1 e t  VI11 mais il est nécessaire de l’évoquer ici pour 
comprendre le lien entre technique et  langage. La technique 
est & la fois geste et outil, organisés en chaine par une véri- 
table syntaxe qui donne aux sérias Opératoires à la fois leur 
fixité et leur souplesse. La syntaxe opératoire est proposéle 
par la mémoire et naît entre le cerveau et le milieu matériel. 
Si l’on poursuit le piirallèle avec le langage, le même pro- 
cessus est toujours présent. On peut, par conséquent, londer 
sur la connaissance des techniques depuis la pebble-culture 
jusqu’ii l’Acheuléen l’hypothèse d’un langage dont le degré 
de  complexité et la richesse de  concepts soient sensiblement 
les mêmes que pour lea techniques. Le Zinjanthrope avec une 
seule série de gestes techniques et un nombre de chaines opé- 
ratoires peu élevé livre alors un langage dont le contenu pou- 
vait être & peine plus élevé que ce que le Gorille possède 
d e  signaux vocaux mais constitué par des syinholes dispo- 
nibles et non pas totalement déterminés. Les Archanthropes, 
avec leur double série de gestes, leur cinq ou six formes 
d’outils, possédaient ii coup sûr des chaines opératoires déjà 
très complexes et le langage qu’on peut leur prêter est consi- 
dérablement plus riche, mais probablement limité encore 
l’expression de situations concrètes. 

Les premiers Paléanthropes ont hérité directement lo situa- 
tion de leurs prédécesseurs, mais avec des possibilitéls pro- 
gressivement accrues. Chez les Néanderthaliens, l’extériorisa- 
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tion d e  symboles non conctets se produit. A partir de ce 
point, les coneepts techniques sont dépassés par des concepts 
dont nous ne possédons que les témoins opératoires manuels : 
inhumation, colorants et  objets curieux, mais ces t6moins 
entraînent avec eux la certitude d’application de  la pensée 
ii des domaines dépassant la motricité technique vitale. Le 
langage du  Néanderthalien ne devait pas di’fférer beaucoup 
du  langage tel qu’il est connu chez les hommes actuels. Essen- 
tiellement lié à l’expression du  concret, il devait assurer la 
communication au cours des actes, fonction primordiale où 
le langage est étroitement lié i l l1 comportement technique ; il 
devait aussi assurer la transmission différée des symboles de 
l’action, sous forme de  récits. Cette seconde fonction a dii 
émerger propessivement chez les Archiinthropiens mais il 
est difficile d’en faire la démonstration. Enfin, au cours du 
développement des Paléanthropiens apparaît une troisième 
fonction, celle dans laquelle, le langage dépasse le  concret et 
le reflet du  concret pour exprimer des sentiments imprEcis 
dont on sait à coup sûr qu’ils entrent pour une part dans lit 

religiosité. Ces aspects nouveaux seront repris sous plusienrs 
incidences et il suffit d’en avoir montré le point d’affleure- 
ment chez les Paléanthropiens. 

Le langage des Anthropiens antérieurs ii l’homo sapiens 
semble donc apparaître en liaison étroite avec la motricite 
technique, liaison si étroite qu’empruntant les mêmes voies 
cérébrales les deux principaux caractères anthropiens pour- 
raient ne relever que d’un seul phénomène. L’activité techni- 
que des vieux Anthropiens offre l’image d’une évolution 
excessivement lente, jalonnée t i  la fois par des outils et pnr 
des crânes dont l’amélioration dans le sens de l’homo s a p i m s  
paraît se faire A peu près synchroniquement. Sauf ceux de In 
fin, aucun document sérieux n’a encore montré autre choRe 
chez eux que le déroulement des chaines opératoires vitales. Si 
réellcment le Inngnge est dei mïrne source que In technique nous 
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8ommes en droit de l’imaginer lui aussi sous forme de chaînes 
opératoires simples e t  limitées à l’expression du  concret, 
d’abord dans l e  déroulement immédiat de celui-ci, puis dims 
la conservation et la reproduction volontaire des clinines 
verbales en dehors des opérations immédiates. Ce qui a pro- 
fondément modifié depuis quelques années la situation yhilo- 
sophique de l’homme fossile c’est qu’il n fallu, dés les Zin- 
janthropes, admettre un homme déjà réalisé, inarchant 
debout, fabriquant des outils et. si ma d6monstration est 
valable, parlant. L’image de  cet homme des débuts cadre 
aussi peu que possible avec ce que deux siècles de penst% 
philosophique avaient accoutumé à voir dans l’homme. Les 
laits montrent que l’homme n’est pas, comme on s‘était 
accoutumé à le penser, une sorte de singe qui s’améliore, 
couronnement majestueux de l’édifice paléontologiqiie, mais, 
di.s qu’on le saisit, autre chose qu’un singe. Au moment oil 
il nous apparaît, il lui reste encore un chemin très long h 
parcourir, mais ce chemin, il l’aura moins i faire dans le sens 
d e  l’évolution biologique que vers la libération du cadre 
zoologique, dans une organisation absolument neuve oil la 
société va progressivement se substituer a u  courant phylk- 
tique. Si l’on veut absolument retrouver le singe initial, i l  
faut maintenant le chasser en plein Tertiaire. L’image déjà 
humaine des Australanthropee est suffisante d’ailleurs pour 
changer les bases du problème des origines ; leur bipédie est  
certainement ancienne, elle implique une distance corisidé- 
rable par rapport aux ancCtres des singes actuels, qiielque 
chose de comparable à la séparation de la l i p &  des Chevaux 
par rapport à celle de3 Rhinocéros, c’est-a-dire la perspeciive 
de  découvrir un jour un petit animal, ni singe ni homme, 
mais propre ii devenir dans sa descendance l’un ou l’autre. 



CHAPITRE IV 

LES NÉANTHROPES 

LE PASSÉ ET L’AVENIR PHYSIQUES 
DE L’HOMO SAPIENS 

On a vu précédemment que l’évolution générale des 
groupes zoologiques qui ont suivi la même dérive que 
l’homme impliquait des a libérations N successives dont les 
deux principales sont celles de la tête chez les reptiles thé- 
romorphes de l’ère primaire et de la main chez les Austra- 
lanthropes des dernières lueurs de l’ère tertiaire. La part qui 
revient aux Anthropiens au  cours de leur évolution corres- 
pond à la libération du cerveau et corollairement à la libération 
d’une partie importante des liens zoologiques. C’est cette 
évolution que nous allons maintenant brièvement retracer. 

Dès les Australanthropes, le dégagement de la base crâ- 
nienne est acquis et du mgme coup, comme on l’a vu plus 
haut, l’ouverture de l’éventail cortical s’amorce. Assez tGt ,  au  
moins dès le Paléanthropien, le dispositif moteur pyramidal 
e t  les aires d’association contiguës atteignent un développe- 
ment à peu prés équivalent i celui de l’homme actuel. 1.11 
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preuve en est apportée par les innombraldes témoiiis qu’on 
possède sur la haute technicité des Paléanthropiens. On 
retrouve par conséquent, dans l’évolution cérébrale, le mêine 
phénoméne de stabilisation des structures iicquises, le mCme 
dépassement par des dispositifs nouveaux : la miiin devait 
t‘ire presque actuelle d i - s  1’ Australopithèque, le cervciiu 
technique est prniiqueinent ré:ili& dCs 111 fin des Archiinthro. 
pieiis. 

Pour I’hoIiiine, I n  stiil>iIis;ition puis le dépiissemeni t’lu cer- 
venu technique ont revGtu une signification capitale carl si 
i’4volution s’6tait poursuivie vers une corticalisation de plus 
en plus poiissk di1 sysiivne neuro-moteur, l’évoliition, pour 
lui ,  se serait fermée sur un être comparable aux plus 
kolii6s des insectes. Bien i i u  contraire, les territoires moteurs 
ont été surpassés por des zones d‘association de caractère ires 
different, qui, iiu lieu d’orienter le cerveau vers une spéciali- 
sation teciinique de pliis en plus poii*si‘e, l’ont ouvert i des 
possibilités de  généralisation illimitées, du moins par rap- 
port à celles de l’évolution zoologique. Tout au long de son 
évoliition, depuis les reptiles, l’homme apparaît comme 
l’héritier de celles d’entre les créatures qui ont échappe: ii lii 
spécialisation anatomique. Ni ses dents, ni ses mains, ni son 
pied, ni finalement son cerveau. n’ont atteint le haut degr6 de 
perfection de iii  dent du miinimouth, de la main et du pied 
du  cheval, du cerveau de certains oiseiiux, de sorte qii‘il est 
rest6 mpiible d’A peu près toutes les actions possibles, qu’il 
peut manger pratiquement n’importe qmi ,  courir, grimper, 
et utiliser l’organe invraisemblablement archaïque qu’est 
dans son squelette la mtiin pour des opérations dirigées par 
un cerveau siirspécialisé dans la généralisation. Le chemin qui 
l’a conduit 1 i  a déjà été parcouru en grande partie ai1 cours 
des pages précédentes, mais il reste ii expliquer comment 
s‘est faite la dexniére libération. 
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LE CRANE DE L’HOMO SAPIENS 

L’évolution du  cr ine itnthropien paraît Lien refleter un 
triple processus : le  dégagement mécanique de I’arriére- 
crâne par l’acquisition d e  In  station droite, le  dégagenient 
mécanique du  front par la réduction progressive des racines 
dentaires, l’augmentation de  volume du cerveau jiisqii’iiiix 
Ni?anderthaIiens puis l’envnhissement progressif des terri- 
toires frontaux sans iwgmentatioii du  volume. Le fait le plus 
citructéristique des Néanthropiens est l’allégement progressif 
de la charpente faciale, qui n e  conserve chez les Noirs, les 
Biancs ou les Jaunes les PIUS évolués qu’un réseiiu de soutien 
considérableinent aminci. Le plan de construction est très 
uniforme, il est d6jà iicqtiis chez le Néanderthalien et seules 
ley ouvertures d’angles varient légèrement. Cette variiition 
n’est d’ailleurs, sauf pour quelques petits groupes primitifs 
conime les Australiens, pas un fait racial a u  sens courant, car 
les forme8 les plus évoluées se rencontrent dans tous les 
grands groupes raciaux. Tout semble se passer comme si la 
construction fondamentale était indépendante de8 variations 
racitiles, plus précisément comme si la dérive nrchitectu- 
rale était soumise à iin mouvement progressif très lent, niais 
synchrone dans toute la masse humaine, ce qui explique le 
fait qu’actuellement il n’existe sur la terre que des repré- 
eentants de l’homo sapiens, malgré les variations de la cou- 
leur de la peau, de la stature, des groupes sanguins, du pro- 
gnatisme dentaire e t  de nombreux autres traits ; celu rejoint 
la notion de macro-évolution de G. G. Simpson, le phyluni 
tout entier traversant des phases d’adaptation qui englobent 
lea caractéres typologiques fondumentaux. C’est une déirive 
de cet ordre qui fait succéder les Archanthropes aux Auetra- 
lanthropes, leu Paléaathropes aux Archanthropes el finale- 
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ment les Néanthropes & tous les autres. I1 n’est donc pas 
surprenant que les tracCs d’équilibre mécanique n’assiirent 
pas la distinction des Jaunes, des Bliliies et des Noirs. 

L’anthropologie n travaillé pendant pliis d‘un siivle et 
demi ii faire l’inventaire des différences raciales sur le sque- 
lette et en particulier sur le crâne. I1 est curieux de coiista- 
ter combien au  fond, l e  bilan reste mince et combien il est 
plus facile de donner du  premier coup d ’ d  la détermiiia- 
tion raciale d’un cr,ine que de démontrer cette détermination 
ii l’aide du compas et  des chiffres. I,cs mensurations saisin- 
aeiit dans leur réseau très lâche, en bloc, des cariictères pro- 
prement raciaus et des caractikcs leiiiic01111 plus géiiéraiis, 
corresponditnt H des stades d’6voliiîioii, s:txis pouvoir filire la 
diffh-eiic-e. Par aiircroît; les valeurs micro-raciiiles significii- 
tives, qui sont faites de fines nuances diins 1.1 coiirbe d’iinc 
.orbite ou d’iiiflesions insensibles de 1.1 voûte crâiiierine, 
échappent intégralement ;tus m6thodes métriques. Celles-ci, 
en définitive, ne sont fidèles iii dans le reiiclii de la constriic- 
tion fondamentale, ni  dans celui des finesses raciales; p a r  
contre elles éclairent assez hien les variiitions de  proportions 
genérales, de sorte que dans une série clironologique de 
sujeb, étalée sur toute la dur& connue d e  l’homo sapiens, 
on peut espérer mettre en evidence lit mesure dans laquelle 
celui-ci n évolué depuis ses origines. 

LES PROFILS GRWHIQUES (figure 51) 

L’évolution des proportions générales peut &e exprimée 
par les rapports successifs, diiiis les deux dimensions, de 1.1 
boite cranienne, de  la fitee: de l’orbite e t  du  nez. On peut 
construire sur ces données le profil des longiieurs par rap- 
port aux largeurs, rapportées toutes deiix ii une moyenne 
établie statistiquement sur l’homo sapieris actuel de: diff2- 



I I I I 

1 I l I -  
5-LA CHAPLLLL Aü% S. - PRDMOSt X TUMANIEN S Ù E M  

51 



172 LE GESTE ET LA PAROLE 

rentes races. Dans le tableau (figure 51) on voit figurer difTé- 
rents paléanthropiens (A), cliff6rents Iionimes fossiles du 
Paléolithique supérieur d’Europe et d’Asie (R),  des homnies 
actuels d a  type le pliis archïqi ie  pris dans chaque grand 
groupe riicial (C), et des homnies du type le plus évoIu6 
choisis dans les mcrnes groupes raciiiiis (D). 

Polir les Püléiintliropiens, or1 constate que 111 construction 
générale est In meme pour tous les siijets : tous sont t r i s  
au-dessus de la moyenne iictuelle duns leurs dimensions, le 
cririe est t r h  grand et iillnngit, la face est énorme et trCs 
haute (siiuf celui de Lii Chapelle-ilux-Siiints qui est édente), 
l’orbite est grande et large, le nez est extraordinairement 
grand et  Iiirge. Les proportions palénnthropiennes ne se 
retrouvent chez aucun Néanthropien connu, mCme très pri- 
mitif ; il. s’agit bien d’un stade, homogène diins ses carac- 
téres et comp1i:tement dépassC depuis de longs millénaires. 

Pour les Néanthropiens fossiles ( H ) ?  qu’il s’agisse de ceux 
de France, d’Allemrigiie, de Tchtkoslovaquie, de Russie ou de 
Chine, l’uniformité du type est très frappiinte. Elle corres- 
pond ii des traits extérieurs si évidents que les anthropo- 
logues ont créé la (( race de Cro-Magnon n pour l’exprimer, 
race qui est en réalit6 un type stadiiil. Sauf pour Iri boîte 
crânienne, longue mais bien plus petite que celle des Nénn- 
derthaliens, le type de Cro-Magnon diffère en tout du type 
paléanthropien. T,a face est très basse, large et courte, l’orbite 
est extraordinairement basse et large, le nez est moyenne- 
ment long et étroit. Les Néanthropiens fossiles remontent nux 
environs de 30 O00 avant notre ère, alors que les Néandertha- 
liens les plus récents semblent pouvoir être d a t b  des alen- 
tours de 50000. Durant ces vingt mille ans se produit une 
transformation dont les termes échappent encore en grunde 
partie, faute de fossiles ou faute d’interprétiition approprike 
des fossiles existants. 

En effet, qiielques fos.ri1t-s c*oiiniis winime le criine V de. 
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Skhiil, considérk comme un a Néanderthalien >J H caractères 
néanthropiens, ou le crsne X de Prdmost, tenu pour un Néan- 
thropien P affinités néanderthaliennes, semblent indiquer le 
sens dans lequel l’évolution s’est faite. Si l’on compare le 
wine  de Skhiil avec celui de Broken-Hill et celui de Cro- 
Magnon, on constate que crane et face ont des ciirlicthes 
nhanderthaiiens déjà atténués alors que l’orbite et le nez ont 
pris lâs proportions du type de  Cro-Magnon. En d’autres 
termes, la face est enrwre large et haute, mais les orbites sont 
basses et le nez s’est aminci. Si l’on compare ensuite 
Prdmost X et La Chapelle-aux-Suints on s’aperçoit que, sauf la 
décroissance considérable des longueurs et hauteurs, les pro- 
portions générales sont les rnêmm. 11 semble bien que le type 
de Cro-Magnon ne soit pas encore très éloigné du type paléan- 
thropien, ou plut& que les différences qui les séparent soient 
plus de quantité que d’essence. Si l’on compare les deiis 
sujets (( de transition )) entre eux, on voit que le reniaiiie- 
ment, pour tous les deux, intéresse la hauteur des orbites. La 
hauteur faciale de Skhül est encore considérable, celle de 
Prdmost montre un véritable effondrement. L’un et l’autre 
ont une denture de  proportions néanthropiennes, marquant 
une réduction générale des racines et, pour les molaires, une 
décroissance des couronnes de la première à la dernière en 
d’autres termes, l’un et l’autre montrent une sensible régres- 
sion de la dent de sagesse et tkmoignent d’un équilibre facial 
dans lequel la première molaire a pris la place prépondé- 
rante. Dans ces conditions, un remaniement profond s’amorce 
dans la région orbito-malaire, remaniement qui se traduit i~ 
ce stade par une réduction disharmonique des hauteurs 
faciales et l e  transport de la construction faciale du massif 
supra-orbitaire dans la charpente latérale des orbites. 

Le type de Cro-Magnon apparait ainsi comme In  pre- 
mière étape à l’issue du processus de développement prk- 
frontal. Réduction dentaire et acquisition d’un équilibre 
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füciiil qui est non plus à la fois canin et  molaire mais moliiire 
pr6dominaiit déterminent ce type archaïque de l’homo 
sapiens, commun à tous les fossiles connus. En Europe, i l  
persiste jusque dnns l e  Mésolithique puis s‘éteint progressi- 
vement. Les survivances du  type sapiens iircliaïyue ont été 
signiilées par de nombreux auteurs et ont doiini. lieu A cles 
liypothi-ses parfois Iiilrdies sur l’origine ou la diRusion de Iii 

u race de Cro-Miignoii ». II s’agit en fait d’un t y p e  iirchitec*tii- 
r,il universel qui existe encore, iivec une fréquence variable, 
&ins toutes les parties dii nioiide (C). 11 est reliitivemeiit 
commun chez les Mélanbsiens et les .4ustralienst miiis o i i  peut 
le rencontrer, comme cas individuel, iiussi bien en .4mérique 
qu’en Europe ou en Afrique. Dans chaque cas. il n’intkresse 
que les proportions ghérales  (crâne long, face t r k  courte, 
orbites trés basses) et reste ind6pendiint des détails propre- 
in en t ïiicia ux . 

ÉVOLUTION DES TYPES NÉANTHROYIENS 

A travers les lignes miiliiples des évolutions riiciales paraît 
se dégager le fil d’une évolution générale, de cette cc dérive )) 
lente et continue dont les témoignages sont clairs et nom- 
breux pour de nombreuses séries d’animaux. Cette dérive 
pour les Ant hropiens semble avoir été s’accélérant puisque, 
semble-t-il, Â O  des temps quaternaires appartiennent aux 
Austriilanthropes et ~ U X  Archiinthropes, 25 x, ~ I U X  Piileiin- 
thropes, 5 7; seuleineiit aux Néanthropes. Ces 5 ”/O q u i  iippiiï- 
tiennent au passé de  notre propre espcce suffisent-ils pour 
dbtecter iine transformation sensible, de l’homme de G o -  
Miignon i~ celui du  xxe siècle? IJn peu plus de 30000 ans 
nous séparent de  lui et il semble effectivement que des remit- 
iiiements ;iswz importants soient intervenus. 

11 est nécessaire d‘ i ihïd de se représenter quelles sont les 
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conditions d e  la comparaison entre l’actuel et le fossile. Pour  
l’actuel nous disposons du tableau touffu de toutes les 
variantes raciales qui transparaissent à triivers des milliers 
de spécimens. Sauf pour de rares populations isolées coniine 
certains Esquimiiux, les Auntraliens, quelques groupes 
d’Afrique, les types raciaux offrent des variations indivi- 
duelles telles que I’iniage dégagée n’est jamais qu’une image 
statistique et que la détermination, si l’on ne posskde 1)iIS 

I’ideiitificatioii géographique exacte du sujet, resïe limitée ii 
de  grandes masses comme u criine mongoloïde de l’Asie clii 

sud-est M ou N alpin ». Pour le fossile la sitwition est inversc ; 
a n  possède quelques individus, séparés par des millénaires e i  
des distances souvent considérables ; le type racial n’appa- 
rait plus ii travers ses variantes, indiscernables faute de 
comparaison et l’on est contraint de prendre pour significa- 
tif tout ce qu’ils offrent. Par surcroît on est inkvitablement 
entraîne ir grouper par grandes familles des fossiles dispii- 
rates, comme le CBB s’est produit pendant longieinps avec les 
Paléanthropiens, agglomérés autour du noyau des premiers 
Néanderthaliens. 

Dans le probléme de l’évolution physique des IVéiiniIiro- 
piens, un autre aspect est à considérer qui tient non plus aux 
conditions matérielles de la documentotion, niais à la g6né- 
tique raciale. L’expérience génétique acquise sur les ani- 
maux permet de comprendre certains aspects de lit viiriiiîion 
raciale et individuelle. Deux facteurs jouent de nianière pr6- 
pondértinte dans la constitution des formules génétiques indi- 
viduelles dont la combinaison conduit au  type racial : l’iso- 
lement et la densité des sujets. 

L’isolement joue à des degrés différents eh fonction de lit 
densité. I1 est évident par exemple que les groupes raciaus 
Eondamentitux (IdanCs, noirs et jiiunm) offrent une telle sur- 
face de peuplement par rapport i leurs lignes de  canîiict 
qu’ils se trouvent en état elTeciif d‘isolement les uns pur rap- 
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port uu-y autres, la frange de métissage ne constituant qu’une 
mince lisière sur leurs frontières. A l’intérieur de chacune 
d’elles toute lii gamme des formules peut se retrouver. I.’iso- 
lement, sur des groupes de faible densité, joue génétiquement 
un r d e  très important et tout groupe de quelques milliers 
d’individus, ségrégé ou insularisé, tend au cours du temps ii 
iicquérir les caractères d’une race homogPne ; c’est ce qui 
explique que les rices c( pures 1) comme les Ainous, les Uodii- 
mans, les Lapons, les Esquiniaux, les Australiens, chères A 
l’anthropologie classique, correspondent à des groupes qui ont 
subi un isolement prolongé au cours duquel leur capital géné- 
tique s’est uniformisé. Ces groupes géographiquement margi- 
naux, comme les groupes animaux placés dans les mêmes 
conditions, offrent des caractères très marqués, souvent aber- 
rants, et conservent assez fréquemment une structure générale 
archaïsante. Les exemples les plue nets de survivance du type 
néanthropien primitif se rencontrent parmi ces groupes. 

Le facteur de densité joue, associé t i  une situation géogra- 
phique ouverte, un rôle capital sur la physionomie génhrale 
des populations, soit qu’il intervienne sur des zones 
restreintes très peupléee, comme en Europe, aux Indes, en 
Extrême-Orient, soit qu’il agisse sur des zones où lee niou- 
vements de  groupes et  d’individus compensent la densité rela- 
tivement faible, comme en Afrique. Dans ces groupes, il 
est très difficile de mettre en évidence un type racial aux 
contours tranchés, l’annulation des effets de fixation de for- 
mules génétiques uniformes étant assurée par le  brassage ; l e  
groupe qui peut compter plusieurs milliôns d’individus évo- 
lue en bloc, dans un type flou, moyen, qui est le résultat de  
l’équilibre d w  variations individuelles. 11 semble que cette 
situation soit la plus favorable ii une dérive rapide du type 
stadial, car ce sont ces populations qui offrent le minimum 
de sujets appartenant au  type néanthropien archaïque. 

Si l’on considère, en les empruntant a i i ~  stwka lefi plus 
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Viiriés, des indit idus répondant au mouvement général 
dessiné par les Néanthropiens primitifs, on constate effecti- 
vement qu’un type stadia1 nouveau est déjà très largement 
attesté (figure 51). 11 est présent aussi bien chez les Blancs 
que chez les Noirs ou les Jaunes, chez les dolichocéphales 
que chez les hrwhyc6phales. Son caractère principal est I’har- 
monisation des diainètres, en prirticulier pour les longueur6 
et  largeurs du  visage et  du crâne. Aucun gain de capacitél cérC- 
h a l e  n’est sensible mais la face tend & debenir étroite et  
reste courte. Les orbites sont proportionnellement grandes, le 
nez, large dans les races noires, étroit dans les autres: n’a pas 
heaucoup varié dans ses proportions absolues. 

Le phénomène d’all6gement facial caractéristique des 
Néanthropiens les plus anciens se poursuit par conséquent 
dans toutes les masses humaines de  hiiute densité, au cours 
d’un processus où la largeur du visage s’uniformise avec 1ü 
hauteur (figures S2 ii 63). Ce phenornéne est lie au  mouve- 
ment général de régression de l’appareil dentaire, maté- 
rialis6 par la réduction ou l’absence des dents de sagesse et 
I’esiguïté des racines de toutes les dents. II serait hasardeux 
de faire dépendre d’une seule cause mécanique (de 1ii seule 
réduction dentaire déterminée d’ailleurs par une evolution 
génétique que nous connaissons encore très mal) toiite l’his- 
toire de  la céréhralistition humaine, niais l’évolution dentaire 
exprime mieux que toute autre le mécanisme d’un inouve- 
ment évolutif complexe qui poursuit son déroulement dans 
tous les hommes actiielrs. 

BILAN PH Y SIQLTE 

Depuis environ 30000 ans, on peut suivre à travers difF6- 
rentes races le développement physique de l’homo sapicris. La 
vriri&id des types riiciiiux rend iissez difficile de aaisir le d6tail 
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de ce qu‘a pu être l’évolution physique de l’humanit6 ii si 
courte échéance, mais quelques faits se dégagent pourtant 
d’une analyse chronologique. Leo plus vieux horno sapiens, 
rattachés pour un nombre important d’entre eux à la u race 
de Cro-Magnon », ont un type crânien très particulier : lu 

. 
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G 

boite crânienne est grande et très longue, la face est large et 
extraordinairement courte, surtout par comparaison avec les 
Néanderthaliens précédents, les orbites sont extrhement  
basses et rectangulaires. Ce type de construction se retrouve 
pratiquement chez tous les fossiles du Paléolithique supérieur 
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en France, en Eiirope cenirale, tm Allemagne, en U.R.S.S. 
et jusqu’en Chine. 11 paraît bien correspondre avec l’nrchi- 
ïecture 1ii pliis archaïque qu’ait connue notre propre espèce. 
En Europe, on voit ce type se prolonger dans le Mésolithique 
et l’on possède des témoins aussi bien au Poriugal qu’en 

U 

C‘ 

63 
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Bretagne ou au Ditnemark. 4 titre individuel, cette archi- 
tecture peut encore se rencontrer dans toiitm les régions du 
monde, à l’heure actuelle, mais comme formule raciale col- 
lective il n’en reste guère de représentants que les Tasma- 
niens, les Australiens et une partie des Néo-Calkdoniens. 
Après le Piiléolithiqiie supérieur, les types architecturaux du 
crane se diversifient considérablement. Dans les races les 
plus variées, mais surtout dans les régions oii la densité de 
peuplement est la plus élevée, certains traits qui semblent 
prolonger l’évolution des Anthropiens apparaissent avec une 
densité siiffisante pour qu’on puisse les considérer comme 
significatifs. Le volume cérébral ne marque aucune tendance 
nette à augmenter, en fait il semble que depuis les Néander- 
thaliens il n’y ait eu aucun gain de ce côté. Les dimensions 
faciales, par contre, tendent à diminuer et cette diminiition 
du volume facial se traduit fréquemment par la disparition 
des dents de sagesse (figures 55, 59 et 63). La réduction de 
longueur de l’arcade dentaire, alors que l’appui général de 
la face continue d’être fond6 sur la premiPre molaire, a 
pour conséquence de mettre de plus en plus le front en sur- 
plomb. Ce CiiractCre a été remarqué depuis plus d’un demi- 
siècle et il a été la source de quelques théories au terme 
desquelles l’homme actuel représenterait en quelque sorte 
un fœtus ou un enfant arreté à un stade précoce de son 
développement. I1 est de constatation courante que chez les 
singes comme chez l’homme. dans l’enfance et l’adolescence, 
le volume cérébral soit considérable par rapport ii la face qui 
ne prend ses proportions définitives qu’à partir de la 
p ~ L e r t é  ; de In a voir dans l’évolution vers l’homme une sorte 
de retard (( progressif », une prolongation des états infaii- 
tiles qui laisserait à l’intelligence le temps de se dévelop- 
per, il n’y avilit qu’un pus et il a 6té facilement franchi. 
Je pense qu’il faut renoncer ii voir dans l’homme un f e t u s  
de gorille cnmme il f a u t  renoncer à l’ancêtre-singe qui n’est 
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qu’une aut re  forme de la mSme tendance ii la recherche mor- 
bide d‘un jumeau monstrueux. On it vu, en efTet, que la for- 
mule humaine était une formule parfaitement distincte de 
celle des singes. On a vu également que, sur un corps 
d’homme, le Zinjiintlirope rbalisait la formule méciiniqiie- 
ment cohérente d’un crâne d’homme contenant un petit cer- 
veiiu. Poiirrait-on admettre que le rhinocéros soit un fcrtiis 
outrepassé du petit daman, ou lii truite un embryon de celii- 
canthe? A vouloir expliquer pourquoi nous avons un plus 
gros cerveau que les autres, oii risque de prendre le contre- 
courant d’une évolution qui depuis l e  début porte vers uiic. 
meilleure organisation nerveuse et  par conséquent ilne 
augmentiition du  poids de  l’appareil c6ri.bral. A partir du 
premier bipède, il n-y a plus clans l’Homme de  reiiiise en 
question sur le  pliin mécanique général, mitis une série de 
remaniements progressifs. L’équilibre de Iii filce sur les 
canines et les prernikes molaires est encore celui des Ni.iiii- 

derthaliens ; l’homo sapiens aboutit lil perte presque 
totale de l’équilibre sur I’iippiireii canin et aii déverrouilliige 
de la région pr6frontale. Hien de celii iie fait intervenir u t i  

singe dont les stades infantiles seriiient mis ;i profit pour 
expliquer l‘évolution humaine, car le Zinjanthrope n’a rien 
d’un fcietus d e  singe et le développement de toute la lignée 
jusqu’à nous fuit intervenir des processus biologiquement nor- 
maux qui n’ont rien ii voir avec la (( icetalisittion ». 

L’HOMME FIJTUR 

Est-il possible de prolonger la trajectoire huiniiine ? Si l’on 
tient compte de ce que sont les caractères fondamentaux (Etil- 
tion verticale, main, outil, langage) le dispositif pliifonne 
depuis peut-être un million d’années. Si l’on cherche com- 
ment. sans rien perdre de ses valeurs fondarnentales, l’homme 
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peut encore évoluer, c ' e~ t  vers les remaniements de l'édifice 
crânien qu'on s'oriente inévitablement. L'ensemble pnriéto- 
occipital est stabilisé depuis très longtemps par la station 
debout et  il faudrait un changement de station pour que des 
transformations aient lieu de ce côté. La voûte semble stabi- 
lisée elle aussi dans sa partie moyenne : i quelques viiriations 
près, l'éventail cortical est complètement déployé. Un der- 
nier gain a é G  réalisé sur les territoires préfrontaux par la 
perte de la visit're orbitaire, puis par celle, encore i peine 
bbauchée, des dents de sagesse. Le progrès dims cette direc- 
tion ne saurait Gtre indéfini et il faut hien se rendre compte 
(lu fiiit que pour rester hommes tels que nous le concevons 
physiologiquement et mentalement, on ne peut guère admettre 
encore un jeu considérable. Les unticipateure de la fin du 
XIX' siècle s'étaient inspiréa du fœtus pour imaginer, vers la fin 
(lu xx" siècle, nos contemporains BOUS la forme d'individus au  
cerveau énorme, à la face minuscule et  au  corps étriqué. Cette 
image est fausse car il n'y a aucune raison pour que se pro- 
(luise un gain considkable de volume avant plusieurs dizaines 
de millénaires. Nous n'avons encore que trente mille ans 
d'âge et il en faut beaucoup plus pour que la dérive des 
espèces se fasse vigoureusement sentir. Tout ~ i u  plus pour- 
rait-on, par des opérations de sélection artificielle, arriver à 
une augmentation relative du poids du  cerveau, si tant est 
que ce caractère pondéral soit réellement iniportant. Mais 
ce que les anticipateurs n'avaient pas prévu, c'est qu'aucun 
changement majeur ne peut plus guère se produire sans la 
perte de la main, celle de la denture et par conséquent celle 
de la station debout. IJne huinanité anodonte et qui vivrait 
couchée en utilisant ce qui lui resterait de membres antérieurs 
pour appuyer sur des boutons n'est pas complètement inconce- 
vable et  certains romans d'anticipation, à force de brasser 
toutes les formuletq possibles, ont créé des (( Martiens )) ou 
des (< Vénusiens )) qui se rapprochent de cet idéal évolutif. 
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FAt-on en mesure d’affirmer qu’il s’agirait encore tlt? 

l‘homme ? I I  n‘est p i s  sans exemple, en piiléontolopie, yiie 
des espi>ces aient atteint un point d’équilibre que lii siiite 
montre iivoir éti. permanent. Ides unes l’ont fiiit en acquhant. 
comme les requins, une sorte de stabilité irnniual>le, d’iltitîes 
l’ont fait en s’éteignant de manihe  définitive. Les chances 
p u r  l’homme piiriiissent Ctre de la deuxicme catégorie et, s’il 
s’iigissiiit tl’iiii  MiimmifCre quelconque, le pronostic n’auriiit 
aucune raison de iie piis i.t re cat~goriqiiement pessimiste. Oii 
peut se consoler toutefois en pensant qu’il reste soumis ;it1 

courant général de lu  di.rite des espibces et que par consé- 
quent son extiiirtion laisse petit-être quelques dixaines de 
miliériaires de repit ;. on petit aussi ;idmettre que par i i i i e  

iicbtion volontaire, il uiiliberii les lois gi.ni.ticiiies pour stis- 

pendre, iiu moins peridiint un certain temps, le cours de son 
évolution. On nc w i t ,  de toute maniérc, piis de quoi il pour- 
rait se (( 1iI)Crer )> wns chiinger (lu mcme coup d’espGce. 

EVOLUTION CÉRÉHRAI.E I)KS ~ É A N T H R O P E S  

Le dernier Gpisode vraiment spectuculuire de l’évolution 
des Anthropiens, est, on l’a vu, le déverrouillage pré-frontal. 
II convient par conséquent, comme on l’a fait pour les autres 
hominiens, de voir quelles conséquences sur le fonctionne- 
ment cérébral peut avoir eu une modification m i s s i  impor- 
tante de l’édifice crîinien. T,e volume cérébral n’a pas varié 
depuis les Paléanthropiens les plus 6volui.s (Archanthropiens : 
600-1 200 cm’ : vieux Paléanthropiens : 1200-1 300 cm3 : 
Néanderthaliens : 1 400-1 600 cm3 ; Néanthropiens : 
1400-1 550 cm‘) et les transformations essentielles ont dîi se 
faire par remiiniements dans les proportions des différentes 
parties du cerveau et  non par apport de  inatiére nouvelle. 
Urie élévation eri densiti! des celliile.s, In multiplie-aïion des 
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connexions, une utilisation plus complète du  volume disyo- 
nible sont très probables, quoique nous n’ayons aucune pos- 
sibilité de contrcle paléo- histologique. L’essentiel toutefois 
paraît bien avoir été le développement de la piirtie pré-fron- 
tale du cerveau. Le rapport entre front et intelligence :I éttr 
fait depuis fort longtemps, empiriquement ; il a prie une: 
valeur scientifique et presque dogmatique à partir des tra- 
vaux de la fin du xviiie siècle, en particulier de ceux de Dnu- 
benton et  de Camper. Avant d’admettre et de développer ce 
qui est devenu une notion banale, il wt bon toutefois de rap- 
peler qu’il n’existe pas un rapport absolument obligatoire 
entre volume du  cerveau, développement du front, et intcl- 
ligence. Dans la réaliti: individuelle, les exceptions sont tri% 
nombreuses et l’on sait depuis longtemps qu’un petit cerveau 
ii orgiinisation fine et dense, meme SOUS un front bas, est pré- 
férable à une grosse cervelle ; mais il reste une vérité stiitis- 
tique qui constitue la charpente même de l’évolution céré- 
brale des Anthropienli : le gain global piir l’humanité de ses 
territoires pré-frontaux. 

La neuro-physiologie et la neuro-chirurgie, depuis quel- 
ques dizaines d’années, ont beaucoup étudié cette région de 
l’encéphale qui est partagée en deux zones ; la partie du néo- 
cortex qui s’étend en avant des aires pré-motrices et le rhi- 
nencéphale qui correspond ii une structure très ancienne du 
cerveau des Vertébrés. Le rhinencéphale, qui a eu depuip les 
Vertébrés inférieurs pour rhle principal l’interprétation des 
données olfactives, s’est considérablement modifié chez les 
Mammifères supérieurs et est devenu un des dispositifs r é p -  
lateurs des émotione. C’est, si l’on veut, le centre d’intégra- 
tion affective dans l’appareil cérébral. Le cortex pré-frontal, 
lui, A la suite de  nombreuses expériences ou constatation8 
chirurgicales, apparaît comme un des éléments principaux 
de la personnalit6 et il est considéré par la plupart des neuro- 
logistes comme intervenant de maniérc? prépondérante tlûns 
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Iii miiîtrise (les opérations, Iii prbvision. Iii tv)nsciml*e lucide. 
Le d6veloppemerii pris a u  degré siipbrieur de l‘échelle iiiii- 
male par le rtiinencéphiile et sii proximitfi du cortex de mnî- 
irise permettent de comprendre, iiu moins en partie, ce que 
le (16verroiiillage pri*-froiital il iipportb ii I’lionime. 1.e cerveaii 
iint6rietir de l’homo sapieits, par son dispositif de régulation 
pri.-frontul, s’insi-re en quelque sorte entra le cortex de la 
motricité trchniqiie et  celui du déclenchement emoiif. Les 
lobotomies prk-frontiiles, qui pendant quelques iinnées ont 
joué dans le traitement de certiiins inalades inentuux. ont fait 
ressortir ;i la fois le rî)le d’ainortissement et de stimiiliitioii 
que tient le cortex prb-frontal diitis le déroulement des mani- 
festations iiffectives et motrices. On ne silurait donc imaginer, 
a u  service de  l‘intelligence. un :ippareillnge plus ;ipproprii. 
que celui qui intègre à 1;i fois les inipulsions sentimentales et 
le dispositif d’orpnisation motrice. Si mal connu soit-il 
encore, le rîile du cortex pré-frontal comme instrunieiit de  
rbguliition affective, de  muîtrise et  de  jugement nj>pariiit 
comme essentiel. C’est i piirtir du moment oil il prend une 
importance pri.poiid6r;inie qu’on peiit fiiire intervenir l i t  

notion d’iniclligrnce et de reflexion au sens pleinement 
humain du ternie. On verrit d’ailleurs que le déverrouillage 
du iront est rapidement mivi diins l‘histoire des sociétés 
humaines par une transfornintion profonde des rapporte entre 
l’homme et le monde biologique. On ne peut dénier chez les 
Anthropiens les plus primitifs lit possit)ilité d‘un certain 
dhveloppement des territoires préfrontniix cnr I’iippürition de 
l’outillage et le développement des chaînes opératoires ne 
peuvent ktre conçus ii piirtir des seuls dispositifs moteur et  
pré-moteur. Au niveau du Zinjanthrope déjii, entre les 4mo- 
tions et  les réactions motrices de fabriciition ou d’organisa. 
tion technique, s’interposait un cerveau frontal dont le d e ,  
dès cette étape, était certainement très important. Ce qui est 
frappant pourtiitit, c’est la constante iiugmentation du 
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domaine frontiil ii mesure que le teinps s’écoule et que les 
techniques nous offrent le reflet d’une intelligence dc plus en 
plus maitrisante. Lorsque nous avons admis que chez les Aus. 
tralanthropes et  les Archanthropes le développement des 
techniques suivait à peu près celui du crâne, nous l’avons 
fait en tenant compte déjii de ce qui iiurait pu se manifester 
d’intelligence créatrice de cariictère individuel. Je crois 
effectivement qu’en liant, à ces niveiiux, le progrCs technique 
I celui de In biologie, je ne fais pas autre chose que de 
constater un phénomène comparable i la liaison, à partir de 
l’homo sapiens, du même progrès technique avec l’organisa- 
tion du groupe sociiil. Le fait qui se d é p g e  le plus clilirement 
ii partir de la libération du cerveau antérieur, c’est I’impor- 
tance prise par la société p;ir rapport ii l’espke. Au moment 
où le jeu des variations individuelles prend une action pré- 
pandériinte diins le progrès, du  même coup le  registre des 
valeurs se modifie. On bent tri% bien que dans cette évolu- 
tion, les Paléanthropiens jouent le rOle de charnière. Par  leur 
forme, ils appartiennent encore j: un monde oii lea villeurs 
impératives sont d’ordre zoologique et  oil technique et lan- 
gage n’ont pas encore iicquis complètement la maitrise de 
leurs possibilités, miiis par des détails importants les Piiléan- 
thropiens appartiennent déjii A notre monde. L’intéret de 
I’ktude de  leur culture, trop souvent négligée par des cher- 
cheurs qui ont eu plus lii préoccupation de chasser le criiie 
que d e  comprendre l’homme, est foridit mentale pour notre 
propre compréhension puisqu’en definitive ce sont eux et 
non pas les Australanthropes qui jouent l’avant-dernier acte 
de notre histoire. 
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DIVERSIFICATION ET R Y ' î n M E  D'ÉVOLUTION DES TECHNIQUES 

Avant d'entrer complétement dans le domaine de l'homo 
sapiens il est nécessaire, apr6s tout ce qui vient d'être établi 
sur la rbitlité physique et sur l'inteliigeiice des ancî:tres de 
l'homme, d'appeler en témoignage l'histoire de leurs 
techniques. Je m'efforcerai, en reprenant d'eiifilride I'essen- 
tiel du  progrés matériel, d e  montrer les liaisons oii il se 
trouve, dans ses débuts, avec le progrCs biologique. 

LES ST.4DES D'ÉVO1,UTION TECIiNIQIlE 

La connaissance qu'on possi.de d e  l'évolution technique des 
Anthropiens. depuis les stades les plus anciens jusqii'iiu 
début de In période Climatique actuelle, est essentiellement 
foiid6e sur l'outillage d e  pierre taillée. A condition d'admettre 
que cet outillage ne représente qu'une très faible partie de 
l'équipement des hommes fossiles, on peut lu i  reconnaître la 
valeur de témoin pertinent car sur tout ce qui n'est pas 
impérissable comme le  silex nous ne savons pratiqiiement 
rien. 

Le XIX' siècle, encore suivi par de trop nombreux uilgiiri- 
sateurs, a créé une image d e  l'homme préhistorique par 
simple transposition : complet veston = peau d'ours autour 
des reins, hache de  biîcheron = biface ficelé sur un bnton, 
maison = caverne, etc. L'illustration sous toutes ses formes, 
depuis la fresque pour amphithéâtres jusqu'au film et au 
dessin humoristique, n rendu famili6rr cette image qui  n'est 
même pas obtenue ii partir des primitifs actuels. mais par 
simple appauvrissement de I'hoinme moderne. En en'et, les 
.4ustraliens ou les Esquimaus peuvent, par  compi~raison, a l i -  

http://possi.de
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inenter la r6flexion d’un chercheur : mais la caractère p rk i s  
et snrnbondnnt de tout ce qu’ils posshdent interdit de pousser 
le piirallélisme trop loin, de sorte que l‘image technique de 
l’homme préhistorique reste, au fond, extrêmement pauvre. 
Cette pauvreté frappe H un degré presque équivalent le Ziii- 
jantlirope, qui devait en effet avoir une culture technique très 
mince, et l’homo sapiens fossile qui n’a lai& que des pierres 
et un peu d’os travaillé, mais dont le mobilier devait étre 
considérable. 

En entrant dans l e  détail, pour l’homo sapicns qui a vécu 
entre 30000 et 8000 avant notre ère, on parvient ii constituer 
pourtant un faisceau documentaire assez épais. On peut dire 
de lui, sans s‘attacher à une identification culturelle trop 
rigoureuse, qu’il biitiasait des huttes et des tentes, que son 
vêtement était fait de  peaux finement cousues, qu’il portait 
une parure corporelle d e  colliers et de résilles faits de dents 
d’animaux, de coquilles ou de pièces d’os découpé. On sait 
qu’il chassait à la sagaie et que c’était un boucher et un pel- 
letier très expérimenté. Comme artisan il disposait d’tiii 
outillage varié, approprié au débitage du silex et H un très fin 
travail des mutitires osseuses. Si l’on ajoute tout ce qu’on 
peut imaginer de vannerie, de travail de6 écorces et du bois, 
on obtient une image assez riche, qui pourrait servir de 
patron à une foule de cultures primitives, mortes ou 
vivantes. 

Si l’on fait la même synthèse pour les Paléanthropiens les 
plus récents, sur lesquels le Moustérien d’Europe assure iin 
substantiel témoignage, on obtient une image cohkrenta mais 
considérablement appauvrie. Le Paléanthropien évolué savait 
bâtir des abris, huttes ou tentes, il chassait probablement à 
la sagaie et l’on a lee meilleurs témoignages sur son habileté 
à dépouiller et à decouper les animaux. Son outillage de fahri- 
cant est réduit, il ne travaille pas l’os mais on peut supposer 
a \ w  qiielque ritinoii qu’il travaillait le lois et l’écorce. 
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Au delà il ne serait pas raisorinable de  poursuivre, uucune 
fouille vraiment orientée vers la compréhension culturelle n’it 
été faite pour les vieux Paléanthropiens ou les Archanthro- 
piens dont les découvertes en habitat sont rarissimes, Une 
certaine trajectoire d’évolution technique est malgr6 tout 
sensible de I’horno sapiens aux Auotralanthropes mais elle se 
confond trop avec l’amenuisement de la documentation à 
mesure qu’on s’éloigne dans le temps your qu’on puisse se 
fonder avec une siiffisante sécurité. S’il est p o d b l e  d’obtenir 
une image évolutive réelle, ce ne peut Ctre par conséquent 
qu’à partir de  l’industrie lithique. 

I.’ INDUSTRIE IJTH [QUE 

Si l’on fait absiractioii des pierres utilisées coiilnie percii- 
teurs ou des sphéroïdes fncettés dont l’emploi est énigma- 
tique, on peut dire que lii totalité de l’oiliilliige de  pierre eet 
constituée par des tranchants destinés à couper, à gratter, î i  

percer. Tracer l’évolution techniqice de l’hiiniatiiïi: A l’iiide 
des outils de  pierre taillée, c’est donc utiliser U r i e  iniage cultu- 
relle étroitement limitée aux objets tranchants. II suffit de 
prendre quelques cultures actuelles et de les priver de  
tout leur équipement hormis les tranchanis de leurs ontils et  
de leurs armes pour sentir ii quoi se réduit lit conniiissanc-e d e  
l’industrie des hommes fossiles. Une fois acquise cette vision 
lucide sur la nature des documents, il devient possible 
d’orienter la recherche vers ce qui, au  delà des détails de  la 
typologie, serait susceptible de donner une image évolutive. 

Les préhistoriens européens, depuis longtemps, ont fait 
cette constatation empirique que la dimension moyenne des 
outils de  silex diminuait depuis l’Abbevillien jusqu’au Meso- 
lithique. Les grands bifaces sont progressivement remp1rici.w 
par les éclats moustériens, puis par les lames du  Paléolithique 



LES NÉANTHROPES 191 

supérieur qui enchaînent elles-mêmes avec les N microlithes n 

du Mésolithiquc. Frappé par la similitude avec certaines évo- 
lutions paléontologiques, j’ai pensé, il y a quelques années, 
que cette constatation pouvuit couvrir uti fa i t  technique géné- 
ral, indépendant de la forme des outils, répondant à une véri- 
table u orthogénèse ». L’hvpothèse .. de départ était que 
l’extraction d’un tranchant à partir d’un bloc de silex varinit 
dans le temps en fonction du  rapport entre la longueur de 
tranchant obtenu et le volume de silex nécessaire pour l’obte- 
nir (figure 64). 

La vérification exp6rimentrile est très facile yuisqu’il suffit, 
sans tenir compte du  déchet, d’établir la longueur des tran- 
chants utilisables sur un kilogramme de silex, faconné en 
outils de forme déterminée. Le tableau montre i’éton- 
nante progression de ce rapport qui matérialise la première 
liaison de l’homme avec les ressources du sous-sol. II eat 
frappant de constater que le progrès de cette liiiison se déve- 
loppe en paralléle rigoureux avec l’évolution des hommes 
eux-mêmes, ce qui confère un caractére singulierement biolo- 
gique à la préhistoire des objets tranchante. Ce parcillGle est 
plus net encore si l’on considère dans le détail l’enchaine- 
ment des formes. 

Du chopper au biface : Le tranchant sommairement déter- 
miné par la percussion perpendiculaire sur le bord d’un galet 
donne un cc chopper n, outil K sur nucleus », prototype d’une 
longue série. Les enlèvements initiaux, eii bout de galet, 
conduisent, pour une série de  quelques éclats supplémen- 
taires Bur les deux faces, à dégager une pointe qui assure une 
meilleure situation d u  tranchant. A partir de cet outil 
très grossier, on est en présence d’un biface, lourd couteau au 
contour en amande qui évolue lentement, pendant peut-Ctre 
quatre cent mille ans. Le tranchant, obtenu d’abord par une 
série de mêmes frappes perpendiculoirea (60 cm) acquiert i 
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1’Acheidéen dncien une forme plus régulière et plus fine 
(I m 20) par l’application de la frappe tangentielle qui 
dégage les premiers éclats allongés. Au sonmet  d e  son évo- 
lution, le bifitce eet deveiiii une amande d e  silex, épaisse 
mais Ken équilibrée, dont le profil en coupe accuse une dis- 
symétrie issue des deux séries d e  gestes de sa prEparation 
initiale. De longs enlevements à partir des bouts déter- 
minent l’élimination d’éclats de forme ’régulière, utilisés eux- 
mêmes comme couteaux. 

Du biface à la pointe levallois : Parvenu Ii ce point, le 
biface est devenu source d’éclats, il cesse d’iltre c outil sur 
nucleus D pour devenir niicleus. Sa dissymétrie en épaisseur 
s’accentue et  il est progremivement transformé en masse O 
obtenir des éclats de forme prédéterminée. Un glissement 
s’est produit par adaptation et Fendant une centaine de  mille 
ans, durant le levalloiso-moustérien, le niicleus stéréotypé 
assure l’extraction de trois ou quatre types d‘éclats, ovales, 
allongés, triangulaires. Le sommet de la technique est dans les 
pointes à base amincie qui peuvent dépasser 20 cm de long. 
Le bénéfice technique est double par riipport a u  biface parce 
que le même volume de  silex assiire trois fois plus d e  tran- 
chant utile et parce qiie des blocs de silex assez peiits peuvent 
être utilisés avec profit. La liaison de l’homme azix lieux qui 
lui fournissent le silex brut se trouve donc considérablement 
réduite. 

De la pointe letidlois aux microlithcs : Les Moustériens 
ont fait la révolution teclinique 1ii plus importante, peut-être, 
de toute l’histoire humaine, en donnant la solictioii du nucleus 
à éclats de  forme pré-éialilie, car après eux l’évolution se 
poursuit par aménagements mineurs du dispositif d’extrac- 
tion. L’amélioration des incidences de frappe entrq- ‘ ine un 
allongement du  nucleus e t  l’obtention de véritables lames, de 
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plus en plus étroites et de plus en plüs fines. Le progrès est 
marqué a u  Pnléolithique supérieur par le fait que les lames 
sont aménagées en outils de  formes variées. D‘autre part, 
chaque déchet de taille, suivant sit forme, trouve une utili- 
sation déterniinée, de sorte qu’à partir du Gravettien, vers 
25000 avant notre itre, la déperdiiion de siles est réduite ii 
presque rien. 1,ii giinime de I’outilliige est suffisante a11 
Magdalénien, vers 12 000, pour (1Li’iivec deux OU trois kilos dc 
silex dbbiié. i’hnmrne dispose de plusieuis centaines d’outils. 
Ainsi s‘explique qu’ii cette Cpoque le silex soit présent dans 
les habitats A des ceiitiiines de kilom6tres de toute source natu- 
relle de matière première. Vers lit fin du Magdalénien et a u  
Mésolithique, entre 8000 et 6000 avant notre ère, la ten- 
dance au microlithisme s’accentue e t  une articulation supplé- 
mentaire s‘introduit diins la série technique : lea lanies, 
tirées du nucleus, sont tronçonnées pour confectionner de 
petites p ikes  géométriques, de sorte que la lame. à son 
tour, devient source de produits. 

Les traditions générales subsistent au Néolithique, mais les 
riipports de poids à tranchant sont brusquement modifit% et 
retombent A des chiffres tr&s bas. Cela tient RU € n i t  que l’agri- 
culture transforme complètement les besoins techniques et 
que 1ii hiiche ou l’herminette ont besoin d’un poids élevé 
pour un tranchant étroit. I,es couteiitix de silex, eux, conser- 
vent un rapport proche de  celiii du  Paléolithique supérieur 
(entre 6 et 8 mètres). A l’aube de la inéiallurgie, en France, 
les ateliers du Grand-Pressigny, vers 2000 avant notre +re, 
tirent encore d’un énorme nucleus prépiré suivant la vieille 
triidiiion des imitations des premiers poignards de  cuivre 
qui peubent atteindre plus de 30 cm de long. 

Ainsi l’obtention des tranchants, depuis l e  premier chop- 
per jiisqu’aux longues Iiimes du  Grand-Pressigny, suit une 
seule ligne évolutive. conduisant d’étape eii étape, sans 
considération des formes. vers une nieilleiire adaptation de 
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In miitiére ii lii fonction. La chronologie gcologiqiie ( I I I  CIIlii- 

ternaire comporte encore une assez large piirt d'iiiceriitiide. 
mais si, dans leurs estimiitions, les g6oIogiies vilrient du 
simple au double, de cinq cent mille I un million d';inni.ee, 
les proportions générales sont i~ peu pri's coinmuncment 
admises et H partir de 100 000 ilviint notre i 'po( l~~c  I'ii<.<*or(l 
i ~ t  ii p l i  pr6s iiniiiiime. 1.ii figi!re 65 niiit6ri;ilise chrtuiolo- 
g i q iieme ti t I c d i?\elop pemen t d II rü 11 por tl t rit iicli ;I n t - poi d +, 
cn confrontution avec le voliiine rér6briil dr diff6rmiE l'os- 
silesi iinthropiens. 

pi i q  II 'i I 
confronte des données I)iologiqiics et 1111 ph6nomCne de pro- 
grès technique, fiiit pourtant ressortir line 6voliitioii ires 
caractéristique. Le parallélisme des cleus courbes se main- 
tient, à un niveiiic i peine iiscendant, duriint le (l6veloppc- 
ment des Anthropieris jusqii'aux Archiinthropiens inclus, puis 
elles deviennent fortement ascendantes durilnt I C  Moiist6ro- 
levalloisien et  le développement des vieux Paléanthropiens ; 
ensuite la courbe industrielle part à la verticale, celle du 
volume cérébral plafonne jusqu'à nos jours. Cette consta ti l-  

tion tend à confirmer ce qui semblait se dégager iiu chapitre 
précédent : le déploiement très lent de l'éventail cortic:il, qui 
est probablement traduit assez fidèlement piir I'aiigmentiItion 
de la ciipiiciié crlnienne, se poursuit d'ktitpe en étape jus. 
qtl'ittls Paléanthropieris. ceux-ci c*orresl>on(lil tit Ii I I I IC \eriiii I>le 
crise biologique qui se r6sout ilIl moment d i i  cl&errouil- 
iage préfrontai. Jusqu'alors l'activité technique traduit fidè- 
lement la situation biologique et si l'on avait continué: d'ftrc 
en présence d'une humanité non sapienne on aurait pi i  pr6- 
voir le point d'émergence de  la courbe technique au Miig(l;i- 
Iénien entre 200 et  400000 uprès notre &re et non en 10000 
n t w ~ t .  En d'autres termes, il semble bien que a l'événement 
préfrontal n ait brisé lu courbe d'évolution biologique, qui 
luisait de I'homine tin être zoologique soiinlis aux lois nor- 

Cti r a p  procheme t i  I ,  t l  'il pl KI  re iice ii i't i fi ci el le 
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males du comportement des espèces. La technique n’est phis 
liée chez l’horno sapiens iiu progrCs cellulaire mais elle paraît 
s’extérioriser complètement et vivre en quelque sorte de sa 
v ie  propre. Cette s6paraîion appariiîtïii SOUS un iiclairnge diffk- 
rent diins chaciin des chapitres qui suivent. 

LA nlVERSIFICATION DES PRODUITS 

Une confirmation importante est acquise lorsqu’on irivento- 
rie les acquisitions successives de l’outillage, en corrélation 
avec les stades d’évolution du débitage. Le tableau (fig. 66) 
donne une image d’ensemble de l’évolution vers In spéciiili- 
sation des outils et de l’importance prise au dernier stade par 
l’industrie d’os et les créations ktrangéres I la simple subsis- 
tance. 

Un trait iipparaît avec netteti. : les trois premiers stades 
procèdent suivant un ordre unique, par cuinul de nouvelles 
formes dérivées des itnciennes, miiis sans abandon total de 
celles-ci ; c’est un seul courant qui traverse las industries, 
depuis la pebble-culture jusqu’au Moustérien, affirmant ce 
qui ressort de l’évolution biologique cohérente des Auvtra- 
lanthropes aux Néanderthaliens. Pourtant le troieième stade 
est déjà engagé dans une voie nouvelle et les Néanderthaliens 
sont déji  possesseurs de quelques-uns des tritits du stade sui- 
vant. Ce n’est toutefois qu’û la fin de leur long régne que 
paraissent quelques poinqons d’os vCritablement fiiçonnés. 

A u  quatrième stade, le contraste est total. Par  une transi- 
tion qui se deroule riipidement entre 35000 et 30000, en 
Europe occidentale, on se trouve en présence non seulement 
d’un outillage triplé en variété. niuis d’outils et d’objets 
qui éveillent des échos directs dans les cultiires primitives 
actuelles. Des outils sur liime, des grattoirs, des perçoirs, 
des aiguilles, des sagaies. des harpons, des propulseurs, des 



P I E R R E  

PItEMlER STADE 

Percussion perpendiculaire 

Y A T I ~ R E S  

O S S E U S E S  

DEUXIÈME STADE 

Percussion perpendiculaire 

D I V E R S  

Outll nur nucleus Percussion tangeiitieile 
Out11 sur nucleus 

Chopper 
Eclat clactonieu 

Chopper 
Biface 
Eclat clactonleii 
Eclat lamlnaire 
Hachereau 
[Raeloirl 

Polyèdra ? 

TROISIÈME STADE 

Percurision pcrpeiidiculairc 
Percussion tangentielle 
X’ucleua préparé 
Outil *Ur éclat 

~~ 

Chopper 
Biface 
Eclat clactoiiieii 
Eclat lariilnaire 
Eclat levallois 
Hachereau 
Racloir 
Pointe IevailuiJ 
Coche 
[ Lanie à don] 
[Burin] 
[Grattoir] 

[Poinçon] 

Pol yédres 
[ Coloraiita] 
[ FONHileS] 

[ Cabnnesj 
[ S4pulturesl 

~ ~- 
QUATRIÈME STADE 

Percussion perpendiruinire 
Percussion tangentielle 
Nurieus préparé 
Outil sur érlat 
Outil sur lanie 

Erlat lniiiinaire 
Jmiie et lariirlie 
Urne à do3 
I.nnic à corhe 
Pointe folinrhr 
l’ointe à cran 
Pii.cea giwiiiétriilur. 
Corlie 
Grattoir 
nuriri 
l’rryoir 

Poincoii 
Aiguille 
Sagaie 
Harpon 
Propulseur 
Biton perch 
Spatule 
Baguette demi-ronde 
Coin 
Pioche 

Colorants 
Fossiles 
Parure 
Lanipe 
Cabaiiex 
Sépiilt urvd 
Art figuratif 
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litinpes ont été vus ou sont vus encore entre les mains de 
peuples vivants. C’est donc un autre monde technique qui 
s’ouvre, le nôtre. 

L’industrie lithique du quatrième stade (Paléolithique 
supérieur) a de solides racines dans les stades précédents et 
l’on assiste à un enchaînement rapide mais progressif des 
formes nouvelles diins les anciennes. Les deux courbes du  
riipport tranchant-poids et de la diversification des formes se 
redrewmt ii la verticale entre la fin du  Moustérien et le 
Magdalénien, mais on pourrait y voir simplement une accélé- 
raiion et non un changement de nature des faits. 11 en est 
tout iiiitrement pour l’industrie sur matière osseuse qui naît 
littéralement aux iipprochea du Paléolithique récent. 

I .’existence d’une industrie osseuse aux stades anciens a 
été évoquée plus haut. II paraît impossible d’accepter que les 
kclats d’os aïtrihués tiux Australopitlicquea, aux Sinan- 
thropes, aux Moustériens des Alpes soient une véritable 
industrie. Au maximum pourrait-on dire qu’ils ont choisi, 
piirmi les fragments d’os éclatés pour en extraire la moelle, 
des pièces pointues directement utilisables, mais la démons- 
tration n’en est nullement faite. Tout ce qu’on possède d’in- 
discutable est constitué par des bois de  cervidés sommriire- 
ment tronconnés et ce n’est qu’A la fin du  Moustérien 
qu’appnraissent de très riires poinçons d’os, d‘ailleurs remar- 
qiLihlement taillés. 

Cette absence cst tout ii lait singulière et pourrait se rap- 
porter ii de6 faits de comportement général très importants. 
I I  parait A premiére vue inexplicable que les Archanthropes 
et les Pai6anthropes7 qui étaient de remarquables techniciens 
et prévoyaient la forme de leurs bifaces ou de leurs pointes 
diins un bloc brut, aient été incapables de lire un poinqon 
ou une sagaie dans une masse osseuse. D’après leur outil- 
Lige lithique et quelques témoignages mutériele, ils semblent 
par surcroît avoir possédé des épieux et des sagaies de bois. 
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Ce qui est non nioins curieux, c’est que l’outillage extrait des 
matières osseuses apparaisse en même temps que les objets de 
parure tirés des mcmes matiéres : poinqons et sagaies vont 
de pair avec les pendeloques découpées et les dents d’ani- 
niaux aménagées pour les suspendre. Sans que nous puissions 
clairement le  concevoir avec notre cerveau d’homo sapiens, 
extraire au  cours d’une chaîne opératoire I>ri.ve un oiilii de 
silex, râper une perche pour en faire un épieu, sont des opéra- 
tions de niveau différent de la longue sculpture d’une sagiïie 
dans la masse d’une défense de mamiiiouth. On peut imaginer 
que le besoin d’un poinqon ou d’une meilleure pointe de jet 
soit apparu seulement à la fin du Moustérien, mais cette appa- 
rition même est révélatrice d’un ordre de préoccupations et 
de  moyens techniques étrangers aux vieux Anthropiens. En 
définitive, il est moins extraordinaire peut-être de penser 
qu’ils n7avaient pas encore atteint le point oii ces techniques 
apparaissent qiic de les imaginer avec nos préoccupations et 
de  leur forger de toutes p ikes  une industrie osseuse. 

LA DIVERSIFICATION DES ETHNIES 

On ne peut essayer de  comprendre le phénomène humain 
total que par des séries de sondages qui contrôlent sur de 
nombreux points les hypotheses de départ. Pour le moment 
il semble apparaître qu’un changement très profond a pris 
place, au  moment du déblocage préfrontal, lorsque se produit. 
dans les courbes régulièrement ascendantes du  progrès indus- 
triel et du volume cérélhral, une dissociation spectaculaire : 
le cerveau paraît avoir ritteint son plus grand volume, l’outil, 
au  contraire, part dans une ascension verticale. On peut 
situer à ce point le passage d’une évolution culturelle encore 
dominée par les rythmes biologiques à une évolution cultu- 
relle dominée par les phénomènes sociaux. 
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Est-il possible d’en fiiire une première vérification ? L’idéal 
serait de disposer d’au moins un critère de différenciation 
ethnique parmi les vestiges laissés par la préhistoire : en 
effet, parler de  dominance des phénoménes sociaux équi- 
vaut i postuler la cohésion des hommes en groupes d’affinités 
culturelles et  non plus suivant des formes qui admettent 
encore le  parallélisme atec les sociétés existant chez les ver- 
tébrés les plus évolués. 1)iinS le monde vivant, la recherche de 
tels critères est facile, la linguistique fournit les plus com- 
modes, mais les coutumes sociales ou religieuses, les tradi- 
tion esthétiques assurent égaiement le moyen de tracer des 
Erontières ethniques H l’intérieur des nappes liumiiiiies. 
Malheureiisement, iiUCUn de ces critCres n’est accessible ;lu 
préhistorien. L’art arrive trop tard pour assurer des éléments 
de différenciation au niveau oii nous sonimes encore dans 
ces premiers chiipitres. Ide seul recours est dans la technique. 
Or si l’on essiiie de tester la videur des critères techniques 
dans le  cl6coupage ethnique du monde vivant, on éprouve 
une certaine déception. I1 est certain que de minimes déltails 
permettent de différencier une faucille danoise d’une faucille 
autrichienne, espagnole ou turque, mais si l’on considbrait 
ces objets avec un recul de plusieurs milliers d’années, si par 
surcroît ils avaient perdu leur manche, est-il stir qu’on rer-  
rait en eux les témoins de  personnalités culturelles aussi tran- 
chées que la danoise, i’autrichieniie, l’espagnole et la turque ? 
Nos documents préhistoriques placent la recherche sur un ter- 
rain peu favorable; il faut admettre pourtant que pour 
médiocres témoins qu’ils soient de la diversité, ethnique, les 
outils sont le seul moyen d’en suggérer l’existence. Implici- 
tement, les préhistoriens ont toujours été hantés piir la 
différenciation des ethnies. L’influence qu’ils subissaient 
inconsciemment de l’histoire oii tout se passe entre peuples 
leur a donné coutume de considérer les Acheuléens, les Auri- 
gnaciens. les Périgordieiis et d’sutrm comme de véritiibles 



202 LE CESTE Ki’ KA PAH0I.E 

entités ethniques, e t  parfois des entités ii lit fois ethniques 
et anthropologiques. Cette aititiide est piirticuliérement nette 
lorsqu’elle se cristallise autour de certains objets frappants 
et iiisément reconnaissables comme les N feuilles de Iiiurier 
solutréennes ». Avec trop d’aisance alors les Solutr6ens 
deviennent un peuple et  meme une race qui, au gré des 
recherches et des fouilles, se promcne ii travers l’Europe et  
le monde dans toutes les directions cardinales. Or le Solu- 
t r h i ,  pour conserver son exemple, n’est pas un homme mais 
une certaine manière de fabriquer un objet ; plus largement 
c’est un style de faconnage du silex. appliqué ii un objet qui. 
selon toute vraisemblance, est la transposition en pierre 
des poirites de, sagaie de matière osseuse. Rempli de son seul 
contenu réel, le fait solutrGen ne relève plus que du coni- 
merce des idées : on pourra, un jour, lorsque la préhistoire 
sera plus itvancée. montrer l a  progression de l‘idée solu- 
treenne ii triivers l’Europe des environs de 15000 avant notre 
ère, comme on peut actuellement établir la carte de réparii- 
tion des postes de télévision dans les milieux ruraux d’Europe 
occidentiile. Ce dernier exemple montre la vanite qu’il y a 
ii chercher la personnalité intime d’une ethnie ii travers des 
objets qui marquent une époque par le caract6re révolution- 
naire de leur innovation. Cela bien établi, il reste essayer. 
pour la préhistoire, non pas de délimiter des ethnies ii partir 
des outils, mais de rechercher ce qui peut malgré tout être, 
sur les objets, le reflet d’une diversification ethnique. Eli 
d’autres termes, lii cartographie des types principaux, et sur- 
tout celle des viiriantes, époque par époque, devrait fournir 
des indicatioiis utilisables. Idil pr4histoire n’est encore capable 
de fitire ce travail que sur les très grandes lignes. rtiüis 
même sous cette forme, elle foiiriiit de précicuses indic, ‘I t ’  1<>119. 

Les documents qiiloii possCde sur le preniier stade, c’est- 
à-dire sur la pebble-culture, ne montrent sur toute I’étendiie 
du  continent africain d’autres différences qiie celles qui sont 
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liées h lit nature même de 111 roche employée. Etatit donné 
que seul le chopper et l’éclat c h t o n i e n  sont jusqu’i prbsent 
reconnus comme caractères pertinents dii premier stade, 
l’existence de variantes ii’iippaïi~ît guère possible. 

Au second stade la situution, malgré d’énormes lacunes, 
montre l’existence de plusieurs grandes niippes industrielles, 
dans lesquelles l’accent est inis tant3t sur le biface, ïantOt sur 
les c‘clats clactoniens oil sur les grands éclais de déibitage tiln- 
gentiel. T.’Indonésie, l’Asie, l’Inde. l’Europe moyenne, la 
Méditerranée, l’Afrique, dosent ces diff6rentes influences par 
trés grandes surfaces. Cctte siturition révde, au  nioinn, ce 
qu’on pourrait appeler des nappes (le (< civilisation n, si le 
mot civilisation ne deviiit Gtre réservi. aux faits lies A I‘appa- 
rition des c i t k  On peut penser, ai1 Pa1t;olithique ant-ien. A 
l’existence de trés grandes aires culturelles homogènes. Etant 
clonné que tout semlde indiqiier qu’A l’intérieur de ces aires 
culturelles I*existence de tiiriiiiites autres que celles dues i la 
matiere premiibre ii‘appiraît pas, on peut penser qu’A ce 
niveau encore la différenciation n’est piis d’un itutre ordre 
que celle qui transparaît duns des sous-groupes zoologiques, 
ce d’alitant plus que la distribution reste foncièrement limi- 
tée par le climat et lea accidents de configuration continen- 
tale. Pendant l’Abbevillien et  l’Acheuléen d’Europe et 
d’Afrique, il semble difficile de  mettre en étidence I’exis- 
tence de  véritables petites unités culturelles. Is connaissance 
des langues achciilbennes fournirait peiit-être un démenti en 
montrant au  contraire une poussière de dialectes, mais nous 
sommes contraints par les matériaux de  constater qu’un 
biface saharien et  un biface de  lu Somme ne sont eii rien 
différenciables par leur technique. 

Le troisième stade, qiii embrasse l’ensemble levalloiso- 
moustérien, ne montre pas une situation très différente. Le 
nombre des formes reste peu élevé et  les variantes sont rates. 
Si l’on wnsidère le domaine le mieux connu, celui de l’Eu- 
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rope et  de l’Afrique nit nord de I’Equateur, on ne peiit guère 
citer que les outils 5 pédoncule de triidition iiterieiine comme 
exemple frappiint d’une variante régionale. Il n’est pas 
impossible toutefois qu‘une &tude approfondie des indiis- 
tries d’Europe orientiile, par exemple, moiitre que le morcel- 
lement des gran<les nappes est sensiblement plus poussé au 
Piiléolitliique moyen qu’au Paléolithique ancien. 

Ai i  quatrième stade, Iii sitiintion devient toute différente. 
11 y ii bien encore des formes comme la sagaie A base feii- 
due aurignacienne 011 lit pointe solutréenne qui couvrent tout 
le conîinent européen, mais pour l’ensemble de l’outillage, 
on perçoit déjû avec netteté le reflet de divisions régionales. 
L’imperfection des ltudes actuelles n‘assure pas la possibi- 
lité, millénaire par millénaire, d’6tnblir la carte des faits ,  
meme réduits à l’Europe, mitis elle permet tout de m i k e  de 
constater que si, sur plusieurs centaines de milliers d’aiin4es. 
de Grande-Bretagne en Afrique du Sud, le biface reste 
inchangé, au Paléolithique supkieur  en l’espiic~ de 
20 O00 ans et pour la seule Eiirope occidentale, les vingt types 
Fondamentaux d’outils offrent plus de deux cents variantes. 
On pourrait penser que cette grande variabilité est l i k  non 
pas forcément H la diversification des ethnies, mais au même 
mouvement d’accélération qui a été mis en évidence par 
l’exposé du  rapport entre les trrinchants et le poids de 
matière utilisé. Ce serait inverser l’ordre réel des facteurfi 
car, comme il upparaitrn duns les chapitres suivants, la diver- 
sification culturelle ii été le régulnteur principal de l’itvolu- 
tion a u  niveau de l’homo sapiens. Si l’outillage, noua I’iivons 
&taMi, est le plus mauvais critère que l’on puisse choisir, 
l’art par contre, dont on dispose à partir du Pitléoliihique 
supérieur, montre indiscutablement que des iinités régio- 
nales distinctes ont vécu côte it ciite, baignant dans la même 
culture miitériclle, muis séparées les unes des autres par les 
mille détails de leur personnalité de groupe. 



CHAPITRE V 

L’O RG A N ISME SOC1 AL 

BlOLOGlE DES SOCIÉTÉS 

J iisqu’i prkent,  nous iivons considéré I’iiomme comme 
pliyllum c’est-à-dire comme suite d’individus collectifs se 
relayant dans le temps et aboutissant 8 l’homo sapicvis. Ces 
individus spécifiqiies (Australanthrope, Archûnthrope. Piilénn- 
thrope) ont accompagné le développement de la techniqiie et 
du  langage, jusqu’au point d’affleurement diins I ’h~ tno  
snpicns. O n  assiste avez ce dernier à une transformation d u  
rythme d’évolution technique, tranaformüïion qni paraît 
imputable à une modification importante de l’appareil céré- 
bral. La coïncidence de ces faits avec l’apparition d’un dispo- 
sitif social fondé sur des valeurs culturelles qui fractionnent 
en ethnies l’espèce zoologique humaine, s’est finalement hissé 
entrevoir, impliquant un type nouveau de rilpports entre 
l’individu et le dispositif de groupement dont il tire son effi- 
cacité. Cela pourrait conduire A supposer que la vie sociale 
apparait au niveau de l’homo sapiens, ce qui est faits, car, 
pour plusieurs raisons, il faut admettre qu’à ses stades les 
plus primitifs même, I’Antliropieii est un Gtre social. Il n’est 
pas nécessaire pour le démonïrer d’avoir recours aux aiithro- 
poïdes qui, sous des formes diverses. ont une vie de société 
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organisée, car les faits de groupement ii bénéfice miitiiel chez 
les MammiGres, plus largement chez les Vertébrés et plus 
largement encore dans tout le monde vivant, sont siiffisiim- 
ment nombreux pour montrer qu’il y a, dans la vie sociale, 
une option biologique fondamentale au meme titre que dans 
la symbtrie bilatérale par oppwition iï 1ii symétrie radiale, 
o u  que &ins lit sp6ciiiliuatioti d u  membre iintérieur p u r  Iii 
prihension. 

I,e riipport individu-scwiété varie. chez l’homme, en fonc- 
tion directe de l’évolution des structures techno-économiques 
et il est important de  définir celles-ci pour comprendre cer- 
taines des propriétés du  corps social aux différentes étapes de 
l‘évolution. La conséquence la plus directe dii niveau 
technique sur le groupe social intéresse la densite meme de ce 
groupe ; i partir du  moment où l’évolution intellectuelle crée 
des valeurs propres à l’homo sapiens, le riipport u niveau 
technique-densité sociale )) devient le facteur principal d u  
progrès. Dans le chapitre XIII ,  on assistera i~ la saisie du 
monde extérieur par les syniboles, A l’acheminement vers 
la constitution d’un univers totalement humanisé. Au point 
présent, il est suffisant mais indispensable de  prendre 
conscience des termes de la prise miitérielle de l’homme sur 
le milieu et de  fixer piir conséquent les grandm étapes de son 
diveloppement technique et  économique. 

L‘aniilyse des techniques montre que dans le temps ellee 
se comportent ti la manière des espèces vivantes, jo i i iwnt  
d’une force d’évolution qui semble leur être propre et tendre 
ti les faire écliapper à l’emprise de l’homme. Ce qu’il peut 
y avoir d’inexact dans la formule devenue banale de  
(( l’homme dépassé par ses techniques N n’est pas douteux, 
mais il n’en reste pas inoins une singulière similitude (sur 
Iiicpelle j‘iii yliisieiirs fois insisté). entre la palEontologie et  
l’évolution technique (notamment dans Miliezc et Techniques, 
pp. 357-361). 11 y iiiirnit donc ;i fnire tine vbritable biologie 
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de la technique, à considérer le corps social comme un ètre 
indépendant du corps zoologique, animé par l’homme, mais 
cumulant une telle somme d’effets imprévisibles que sa struc- 
ture intime surplombe de très hiiut les moyens d’appréhen- 
sion des individus. Ce corps social démesuré est-il le résultat 
d’une évolution progressive comparable et synchronisable 
avec celle du cerveau ou bien d’autres raisons, de cariictère 
non biologique, déterminent-elles la forme prise en moins de 
10 O00 ans par les sociétés actuellw ? Un inventaire rapide des 
sociétéa telles que nous pouvons les reconstituer d’âge en 
iige apportera peut-eitre quelques éléments d’une réponse. 

En prenant pour theme de la première partie de ce livre 
l’histoire du cerveau et  de la main, j’ai eu le désir de 
commencer par un véritable commencement puisque l’homme 
est d’abord perceptible daiis sa réalitéi corporelle et il nemlde 
que la suite normale ssit de mesurer d’abord le résultat des 
actions de la main, c’est-8-dire ce que l’homme s’eet fabriqué 
pour pouvoir exercer sa pensée. I1 y a dans une telle démarche 
un certain risque qui est de méconnaître ce qu’il y a d’incor- 
porel dans la réalité de l’homme. Dire qu’il n’y ;1 pas de 
cerveau humain, donc de pensée humaine sans station verti- 
cale élimine le fait qu’il n’y aurait pas de station verticale 
a humaine n sans la tendance générale au progrès adaptiiti€ 
du système nerveux central. La coïncidence entre l’évolution 
de la station et celle du système nerveux pour réaliser 
l‘homme est &idente et sa destinée humaine apparaît comme, 
une véritable vociition piléontologique qui pourrait +ire détcr- 
minée pur 111 lente émergence de la p e r d e  réfléchie ii travers 
lea temps géologiques, dans une perspective teilhardienne : 
mais iilors qu’on peut prouver sur p ikes  le premier terme, il 
n’est possible d’apporter que den témoins métaphysiques du 
fait que lit pensée peut avoir guidé l’évolution, ce qui porte 
le débat sur un terrain auquel la méthode paléoniologique 
n’mi qu‘impiirfaitement adaptée. Lorequ‘on passe (lu plan 
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palthntologique au plan ethnologique, la situation est exacte- 
ment la même. On peut prouver que l’équilil>re matériel, 
technique et économique influence directement les formes 
sociales et par conséquent Ji1 manicre de penser: alors qu’il 
n’est pas possible d’ériger en loi que la pensée philosophique 
ou religieuse coïncide avec l’évolution miitérielle des sociétés. 
S’il en était ainsi, ia pensée de Pliâton ou celle de  Confucius 
nous paraîtraient aussi curieusement désuètes que les charrues 
du premier millénaire avant notre ère. Or l’une et l’autre 
peuvent sembler inadaptées aux conditions sociales créé- par 
I’bvolution des moyens matériels, elles n’en contiennent pas 
moins des concepts qui nous sont accessibles dans l’actualité. 
L’Gquivalence des pensees humaines est un fait f la fois du  
temps et  de l’espace : dans ce qui n’est pas lié au domaine 
des techniques et ii leur contexte historique, la pensé,e d’un 
Africain ou celle d’un Gaulois sont d’une compli?te équivii- 
lence avec la mienne. Cela n’est pas dire qu’elles n’aient leurs 
particularités spécifiques mais simplement que, leur systi-me 
de référence connu, les valeiire en sont transparentes. Ce fitit 
est d’un ordre qui n’est pas transposable nu monde matériel, 
pas plus qu’on ne peut faire état de la force expansive du 
cerveitu dans 1’6volution du crane. Chaque domaine a ses 
voies de démonstration, celui c h  matériel dans la techno-ko- 
nomie et l’histoire, celui de la pensée dans la philosophie 
morale ou métaphysique ; si l’on eRt justifié de les trouver 
complémeiitaires, cette coniplémentarité est diins une réelle 
opposition. 

TECHNIQUI.:. kCONOMlQUK ET SOCIAL 

Dire que les institutions socinles sont étroitement solidaires 
du dispositif teclino-économique est tine affirmation constam- 
ment vérifiée par les faits. Sans que les pcobièmes moraux 
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changent réellement de nature, la société façonne son compor- 
tement avec lea instruments que lui offre le monde matériel ; 
les assuranca sociales ne  sont pas plus imaginables chez les 
chasseurs d e  mammouths que la famille patriarcale n’est pen- 
sable dans une cité industrielle. Le déterminisme techno-éco- 
nomique est une réalité qui marque la vie des sociétés assez 
profondément pour qu’il existe des lois de structure du 
monde matériel collectif aussi fermes que les lois morales qui 
régissent le comportement des individus vis-à-vis d’eux- 
mêmes et de leurs semblables. Admettre la réalité du  monde 
de la pensée en face du monde de la maticre, affirmer même 
que le second n’est vivant que par l’effet d u  premier, n’0te 
rien a u  fait que la pensée se traduit en matière organisée e t  que 
cette organisation marque directement, dans des modalités 
variables, tous les états d e  la vie humaine. 

L’évolution des rythmes et l’organisation spatio-temporelle 
permettront plus loin d e  dégager plus clairement l’étroite 
connexion du  comportement social et de  l’appareil techno- 
économique, dans une dialectique comparable ii celle des rap- 
ports de  l’appareil corporel e t  de  la pensée portée par  le 
système nerveux. Avec tous les retours qui tiennent à ce que 
ie groupe humain est matière vivante, c’est bien par le 
squelette techno-économique que l’étude doit débuter et c’est 
dans cet esprit qu’il y a vingt ans, j’ai écrit cc L’Hontrne.et’Za 
matière ». 

Beaucoup d e  travaux ont été consacrés depuis J.-.I. Rous- 
seau au comportement de l’homme (( primitif ». Ceux du 
XVIII” et du X I X ~  siècle étaient délibérément orientés vers une 
démonstration de sociologie politique. il s’agissait moins 
d’observer les Australiens ou les Fuégiens que de  tracer une 
murbe thkorique des institutions sociales, de montrer quel 
point la société occidentale s’en écartait et quelle était la voie 
à suivre pour repondre au  mieux-être social des hommes 
futurs. Le marxisme est né dans cette lancée initiale et s’y est 
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maintenu. La sociologie d’action politique n‘emprunte I 
l’oliservation que les éléments nécessaires à la démonstration 
pratique. Lorsqu’i la fin du XIX” siècle la sociologie des pri- 
mitifs a pris corps, elle empriiiitiiit directement son élan a u  
mouvenieiit sociologique géncral et chez nous, Durkheim, 
Rlaiiss e t  Levy-13rulil ont puisé dans l’observation indirecte 
des priiniïifs viviiiite ]es éléments. d’une construction du 
comportement pociiil éléineniaire. L‘Ccole iictiielle de T.evi- 
Striiuss, sur les Iiises de l’niithropologie sociale, s’el‘force de 
rénover ces fonctions dans une perspective inspirée par les 
sciences exactes. A l’étranger l’évolution il été sensiblement la 
même : sauf dans l’école russe des historiens de 1ü culture 
matérielle, l’inirastructure teclino-économique n’est interve- 
nue le plus souvent que dans la mesure oii elle iniir$iait de 
manière indiscrète la superstructure des pratiynes matrinio- 
niiiles et des rites. Iaii contiiiuité entre les deux faces de 
l’existence des groupes a été exyrimte avec pénétriition par 
les meilleurs sociologues mais yliitbt coxnine un déversement 
du sociiil dniis le matériel que comme un c-oiiriiiit ;I doulile 
sens dont l’impulsion profonde est celle dii matériel. De 
sorte qu’on connaît mieux les échanges de prestige que les 
échanges quotidiens, les prestations rituelles que leg services 
banaux, la circulation des monnuies dot de^ que celle des 
légumes, beaucoup mieux la pensée des sociétés que leur 
corps. 

Cette observation n’ri iiullement un  caractère déprkcintif i‘i 
l’egnrd de In sociologie ou de  l’antliropologie sociale, mais 
elle enregistre i?n état de fait : alors que Durkheim et Rlauss 
ont luxueusement défendu le a fait social totai D ils ont siip- 
posé l’infrastructure tedino-économique connue, nans une 
telle perspective, tonte l t i  vie matérielle baigne dans le fai t  
social, ce qui est particulièrement propre à montrer, comme 
on le verra dans !a seconde partie, l’aspect spécifiquement 
humain du groupement ethnique, mais ce qui laisse dens 
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l’ombre l‘autre fiice, celle des VonditionR Ihlogicpee géni.. 
rales, par quoi le groupement humilin s’insère dans le viviiiit, 
sur quoi se fonde I’humanisatioii des phhnomènes sociaux. 

Les deux faces de  la recherche de l’homme ne s’anniileiit 
pas mutuellement, elles se eoinplétent. Que le fait humiiiii 
soit total est clair d’un versant comme d e  l’autre, mais il est 
différemment sensible. Pour le Pociologue ou pour l’aiithropo- 
ltrgue social, le fuit social est totalement hiiinaiii piiisqu’il 
verse l’homme du  sommet de la pente vers le bas. Pour celui 
qui pratiquerait une IC ethnologie des profondeurs le fait 
social apparaîtrait comme un fait biologique génériil, mais 
totalement humanisé. Reauc-oup ont esquissé le8 étapes théo- 
riques de cette humanisution mais peu nombrcux sont ceux 
qui ont tenté d’en donner une image analytique. coiintater 
iivec l e  Zinjanthrope que l’humanisation commence par les 
pieds est moins exultiint peut-être que d’imaginer In pensée 
fracassant les cloisons anatomiques pour ae. coiistriiire un 
cerveau, mais c’est line voie assez sîire. Pour I’cdifice social. 
Iii même voie vaut d’être empruntée. 

1.E GROUPE PRIMITIF ‘ *  

Les Anthropieiis partagent avec l’ensemble (les Primates 
la possession d’une denture courte, IIUX molaires broyantes, et  
d’un tube digestif i estomac simple, à intestin de longueur 
moyenne, dans lequel les fermentations asnimilntrices des cel- 
luloses ne jouent ~ R S  de rôle notable. Le terme le  pliis simple, 
fondamental, de  l’émnoinie humaine tient i ce dispositiE de 
survie alimentaire. 

Pur son organisation, l’homme est lié à la consommaiion 
d’aliments charnus : fruits. tubercules, pounses, insectes, 
Iiirv-. Son régime est ii la fois emprunté au monde végétal 
e t  au  monde animal et  il est seul parmi les PrimiiteR à avoir 
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cleveloppé III consommation de la chair des aiiimiiiix. C’est 
en effet (le niiinihe accidentelle que les singes ciiptiirent et  
cnnsominent des reptiles ou des oiseaus. Pour autant que 
l’iirchéologie permette d’en juger, cette situation est ancienne, 
ciii les Austrilliinihropes étaient dkj i  chasseurs, de sorte qu’A 
l’inverse (les Corilles aux canines chiormes, mangeurs de 
pou.sses et de fruits, les plus vieux Arithropiens sont carni- 
vores et n’ont pas de canines développées. Ils n’étaient cer- 
tainement pas ciirnivores exclusifs et le fait que seuls les 
débris alimentaires osseux aient survécu dans les gisements 
fait illubion sur le caractEre prépondériint d e  l’alimentation 
carnée chez les hommes fwsiles. Lorsyu’on fait, même pour 
l’Europe d’il y ;I cent ans, la liste des graines, fruits, tiges, 
pousses, écorces sauvages qui étaient consommés par les pay- 
sans et qu’on y compare la liste des plantes qui polissaient 
chez nous, même pendant les rigueurs glaciaires, on s’aper- 
qoit que l’homme d e  Néanderthal disposait du moyen de  
consommer de nombreux végétaux. 

Ce type d’alimentation pose une première condition de la 
forme du groupe primitif. I 7 é ~ é t i i u ~  ou animiiux, les aliments 
charnus sont clairsemés &ins lit nature et soumis A d’impor- 
tantes variations dans le cours de l‘année. L’homme aurait-il 
poss6dé une denture rapante et un estomac de ruminant que 
les bases de la sociologie eussent été radicalement dimkentes. 
Apte à consomnier les plantee herbacées, il eut pu, comme 
les bisnns, former des collecti\ it& transhumantes de milliers 
d’individus. Mangeur de produits charnus, il s’est vu, au  
deipnrt, imposer des conditions de groupement très précises. 
C’est là, de  toute evidence, line constatation baniile, mais sans 
laquelle il n’existe €>its de point de dépirt H I’étiide dii groii- 
pement hiimniii. 
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LE TERRITOIRE 

En effet, le rapport nmirriture-territoire-densité humaine 
correspond, iï tous les stiides de l’évolution techno-écono- 
mique, à une équation aus  \illeurs variables mais corréla- 
tives pour le groupe primitif les termes entretiennent entre 
eux des liaisons identiques, qu’il s’agisse des Esquimaux, des 
Rowhimains, des Fuégiens. (les Pygmées d‘.4frique, de certains 
Indiens américains. La eonsiitnce est A tel point rigoureuse 
que les documents préhistoriques ne peuvent être interpré- 
tés que dans le même sens. La nourriture est liée la connais- 
sance approfondie des habitats animaux et  végktaux et la 
vieille image (le la N horde )) primitive errante est certaine- 
ment fausse : un certain glissement progressif du territoire 
du  groupe est possible, l’émigration accidentelle et brutale est 
possible aussi, mais la situation normale est dans la fréquen- 
tation prolongee d’un territoire connu dans ses moindres pos- 
sibilités alimentaires. L’aspect normal du territoire primitif, 
du  territoire des Australanthropes ou des Archanthropes, sera 
sans doute difficile it définir, mais ii partir des Pdéanthro- 
piens, l’existence attestée d e  huttes ou de tentes rend les 
termes compara1)les ii ceux des primitifs actuels. Si l’on 
applique aux Australanthropes et aux Arclianthropes dea 
normes tirées du monde animal, on aboutit d’ailleurs à des 
termes très voisina : le territoire des primates ou des carnas- 
siers peut être vaste, mais il offre des points de  fixation ali- 
mentaire et de refuge qui n’en font pas une surface sans relief 
et  sans limites. 

La fréquentation du territoire implique l’existence de trajets 
périodiquement parcourus. Le groupe primitif est normde- 
ment nomade, c’est-à-dire qu’il se déplace au rythme d’appa- 
rition des ressources, exploitant son territoire dans un cycle 
qui est le plus frequemment saisonnier. 11 y n donc un riip- 
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port complexe entre k t  densité des ressources alimentiiiren, In  
surface quotidienne des déplacements d’acquisition autour 
des points de fixation temporaire, la surface totale du terri- 
toire qui est fonction de la connaissance buffisunte des points 
alimentaires saisonniers, équilibre entre la nourriture, le sen- 
timent de sécurité dans l’habitat, lea frontières de contact 
avec les territoires des autres groupes. Un ultime rapport 
s’établit enfin entre la masse alimentaire, le nombre des iiidi- 
vidus constituant le groupe et  la surface du  territoire fré- 
quenté. La densité alimentaire intervient comme un facteur 
immédiatement limitatif d u  nombre des consommateurs ; lit 
surface territoriale est non moins contraignante puisque le: 
groupe ne peut esister que dans la mesure oii les déplace- 
ments quotidiens assurent la cohabitation et dans celle oii les 
déplacements périodiques assurent l’alimentation d’un nombre 
relatif d’individus groupés. Les chiffres atteinfs par les pri- 
mitifs vivants sont variables dans une double mesure, celle 
des ressoiirces constantes et celle des ressources périodiques. 
1,- ressoiirces constantes n’assurent la subsistance normale 
que d’un groupe limiié à quelques dizaines d’individus a u  
maximum, normalement entre d i s  e t  vingt. Les ressoiirces 
périodiques, comme 1‘nl)ondance provisoire des saumons et  
des rennes, peiivcnt autoriser le rassemblement do ;;!usieurs 
groupes Glémentriiree. La trame des relations sociales est piir 
conséquent, H l’origine, etroiteinent coiitrôlbe par le  rapport 
terri toire-nourri lure. 

IÀ? groupe conjugid (figure 67) : Dans tous les groupes 
humains connus, les rapports techno-économiques de l’homme 
et de  la femme sont d’étroite complémentarité : pour les pri= 
mitifs on peut mGme dire d‘étroite spécialisation. Cette situa- 
tion est d’autant plus intéressante qu’à l’inverse du territoire, 
nous n’avons pas de véritable parallèle dans le monde onimul 
supérieur, Chez les carnassiers mâlee et feniellee chassent ; t u  
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même degré, chez les primates la quête alimentaire est indi- 
viduelle et n’offre pas de traces de spécialisation sexuelle. 
Nous ignorerons peut-etre toujours la situation des plus vieux 
Anthropiens à cet égard et seul le raisonnement permet 
d’échafauder une hypothèse. Le rélgime alimentaire humain 
implique deux ordres d’opération très différents : l’acquisi- 
tion violente de la chair des grands animaux et l’acquisition 
plus paisible des petits animaux, dea invertébrés, des végé- 
taux. Dans tous les groupes primitifs connue vivants, la chasse 
revient normalement à l’homme, la cueillette à la femme. 
Cette séparation peut être expliquée par un contexte reli- 
gieux Ou social mais son caractère organique est démon- 
tré par le fait que, suivant les peuples, la frontière des 
domaines masculin et féminin est flottante. Chez les Esqui- 
maux, les fenimes ne chassent pas, mais chez certains Indiens 
de l’Ouest américain, la capture des lapins leur revient ; chez 
le8 Boschimans, les hommes ne cueillent pas, en principe, 
mais en fait participent à la recherche et à la récolte des pro- 
duits végétaux qui sont trop rares pour que résistent les bar- 
rières de la spécialisation sexuelle. Celle-ci apparaît donc 
comme fondée sur des caractères physiologiques. L’agressivité 
plus prononcée des mâles, caractère fréquent dans le monde 
animal, et lu plus faible mobilité des femmes expliquent la spé- 
cialisation dans la quete d’une nourriture partagée entre l’ani- 
mal et le végétal. La croissance très lente de l’enfant rend les 
femmes naturellement moins mobiles et sur la base d e  sa 
double alimentation, il n’apparaît, pour le  groupe primitif, 
pas d’autre solution organique que celle de In chasse masculine 
et de In cueillette féminine. L’humanisation de cet impératif 
biologique réside dans les modalités socio-religieuses qui en 
découlent pour chaque groupe humain. Le phénomène fonda- 
mental est bien un phénomène général, qui n’est particulier B 
l’homme que par le caractère exceptionnel de son alimenta- 
tion : les limites parfois très strictes de la spécialisation, tout 
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ce qu’elle implique de rationalisation traditionnelle dm 
échanges nlimeiitiiires entre l’homme et la femme, marquent 
RU contraire la part du  ph6nomPrie social tolalemerit humain. 

LA POLYVALENCE TECHNIQUE (figure 68) 

Le groupe primitif est donc constitué par un nombre 
restreint d’individus des dem- sexes, fonctioniiellement sp6cia- 
lisés et  fréquentant dans un cycle periodique le territoire qui 
correspond à l’équilibre de leurs besoins. Fondnmentalenieiit 
ce groupe correspond i une unité de subsistance, il peut Ctre 
lié périodiquement i d’autres unités mais i l  est en éiat 
d’assurer sa survivance prolongée, Son premier caractére est  
de posséder une connaissance complète des pratiques de 
nature vitale et  d’être techniquement polyvalent. Le groupe 
élémentaire, constitué par un nombre réduit de couples et 
par leur descendance, chez les Esquimaux, les Australiens ou 
les Fuégiens, offre une image globale de la société nustra- 
lienne, esquimaude ou fuégienne, la possession de toute la 
culture matérielle étant indispensable à la survie de la collec- 
tivité dans l’isolement. Plus étroitement encore, la totalit& 
culturelle vitale est incluse dans le groupe conjugal et répar- 
tie entre l’homme et la femme. Le couple, eii particulier chez 
les Esquimaux, peut effectivement se trouver isolé temporai- 
rement de toute autre unité sociale. Le fait que dans le groupe 
primitif la spécialisation technique n’intervienne pas dans le 
domaine des opérations vitales correspond aux conditions 
mêmes de l’économie primitive où chaque parcelle sociale 
doit posséder l’ensemble des connaissances nécessaires à la 
survie. Normalement le groupe élémentaire comporte assez 
d’individus pour qu’une certnine répartition des tâches 8e 
fasse entre eux, les vieux ou les faibles trouvant leur rOle 
düiis des opérations seconduires, mais cette spécinliantion ne 
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met pitri en cause le fondement m h i e  du groupe polyvalent 
en chaque individu. 

Le groupe Ilriniitif éICmeiiiaire, au niveau de l'homo 
supierts, est impemable isolé en permanence, sinon dons 
I'ülstraction qui isolerait une collectivité primordiiile don- 
nant naissance par éclatement 1 plusieurs unités élémentaires. 
Normalement chaque groupe s'intègre dans un dispositif plu8 
large, constitué piir plusieurs autres groupes avec lesquels il 
entretient des bchanges sur plusieurs plans et en particulier 
sur le pli111 innîrimonial. [,es sociologues, et cher nous en 
particulier Levi-Strituss, ont clairement dégagé le role d u  
dispositif miitrimonial dans l'organisation des unitCs secon- 
daires yue la sociologie traditionnelle nommait sommaire- 
ment mais commodément (c clans ». Ils ont dégagé aussi 
depuis longtemps le réseau complexe des échangea de pro- 
duits e t  d'épouses et le r d e  dea opérations d'acquisition et 
de  consomniation alimentaires dans la normalisation des rap- 
ports entre groupes échangeurs de femmes. Génériition et 
ulimentation sont techno-Gconomiquenient inséparables au 
niveau des Anthropiens et les svsthmes souvent très complexes 
qui humanisent le comportement du  groupe sotis cc5 deux 
aspecis fondamentaux ne sont que le reflet d'un filit qui reste 
normalement biologique. L'idée de la promiscuité sexuelle 
I( primitive M est aussi inconsistante sur le plan biologique 
que celle de la (( horde errante B. Les sociCiés animales ont 
dans leur survie une orgiinisatioii constante et précise, qui 
varie d'une espèce ;i l'autre en fonction de l'equilibre entre 
lu société et  son milieu. Dans lea précédents chapitres il a 
été montré que la cohérence neuro-anatomique des Aiithro- 
piens n'était pas moindre que celle des animaux, le dévelop- 
pement d'un appareil bio-économique fondé sur la techni- 
cité manuelle et verbale impose une inscription sociale tout 
aussi déterminée, l'existence d'une cellule fondamentale cohé- 
rente avec ses besoins alimentaires et liée aux cellules mi- 
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sines par u n  rihaeau d’6clianpes cohérent avec ses besoins de 
reproduction. Entre les deux étages d u  groupcment lee fa i ts  
d’iicqllisition alimentaire marquent par pr6pondéraiice le 

groupe primaire (couple ou famille domestique). les h i t s  
d’acquisition matrimoniale sont dominants dans le groupe 
large (parenté, ethnie). 

LES sYMnrosRs (figures 69 et 70) 

Leu activités techniques complémentaires dee époux consti- 
tuent un fait de symbiose au sens strict parce qu’aucune far- 
mule de séparation n’est concevable, au plan techno-écono. 
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mique, sans déshumaniser In société. Le groupe primitif pour 
survivre est établi sur une base aussi étroite que poseible, la 
symbiose de survie immédiate s’arrête donc a u  niveau d u  
couple, mais il existe des domaines de la v ie  techno-écono- 
mique où dans ces conditions la survie serait compromise iî 
échéance plus ou moins longue ; tout au  moins existe-t-il des 
produits, matière, ou objets, considérés comme nécessnires, 
dont le  groupe élémentaire ne disposerait pas. Chez les pri- 
mitifs récents la circulation d’objets manufacturés ou de 
maticres premières est un fait de notation constante. Suivant 
ses ressources propres le petit groupe est, en bloc, spécia- 
liste par rapport A ses voisins. Chez les Esquimaux, l’&pi- 
libre reposait naguère encore, en grande partie, sur la circuln- 
tion des lampes de pierre, du bois pour les hampes de har- 
pons e t  les traîneaux, des peiltix de  renne pour les vktements 
d’hiver ; chez les Boschimans, lec peaux, lea ornements d e  
perles découpées dans les ceufs d’autruche, chez les Austra- 
liens, les boomerangs décort.s, les lames de pierre ont fait 
l’ohjet d’échanges dont l’interruption aurait soiivent corres- 
pondu ii une mise en question d e  la survie du  groupe élémen- 
taire. Les échanges d’aliments, d’objets et de matières lire= 
mières, comme de services, font partie du  fonctionnement 
même du groupe de cellules matrimoniales qui constitue ce 
que les vieux auteurs ont nommé le (c clan », c’est une lor. 
mule d’équililire techno-économique au  nioins autant que 
d’équilibre social et riqn n’autorise à penser qu’à partit du 
Paléolithique récent a u  moins il n’en a pus été ainsi. Il 
existe des documents pour montrer que certains silex de 
qualité exceptionnelle ont circule e t  l’on commence à perce- 
voir avec assez de netteté dans le style des objets usuels 
l’existence d’unités régionales, de sorte, qu’un dispositif terri- 
torial très différent de celui que l’on connaît par les exemples 
récents n’a guère pu exister. 

L’idée d’un peuplement primitif constitué piir de petites 
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hordes errant sur d’interminables parcours: sans conïacts 
organisés entre elles, est contraire aux règles les plus simples 
de la biologie. Your toute espèce, la survie exige l’organisa- 
tion symbiotique d’un nombre suffisant d’individus, ÊOit en 
groupes cohérents et  nombreux poiir les espèces dont les res- 
sources alimentaires sont massives, soit sous 111 forme d’indi- 
vidus cantonnés dans des territoires contigus pour les espcces 
à ressources clairsemées. On n vu que l’homme n’a pu  sur- 
vivre ni  en troupeaus n i  par individus séparés e t  il faut 
admettre que la forme spécifique de son groupement, qui 
en a entraîné toutes les conséquences sociologiques, est celle 
que nous lui connaissons encore, là oit les conditions de 
départ sont restées actuelles. Cette forme spécifique implique 
la permanence au  moins relative du  territoire et  sa contiguïte 
avec d’autres territoires perinanents, pour que c'amorcent et 
se poursuivent les phénomènes spécifiquement humains de 
la vie technique, économique et sociale. 

Pour les derniers quarante inille ans, on peut considé- 
rer cc-tte situation comme certaine ; le  passage de l’espèce 
zoologique <i N l’espèce ethnique )) implique inévitaMement 
un tel groupement des hommes. Mais qu‘en était-il avant, 
lorsque ne s’était pas encore affirmée la pensée de l’homo 
sapiens? On a vi1 dans les chapitres III et  IV lit brusque 
inflexion ascendante des courbes d’évolution technique ai1 
moment oii I’homo sapiens iipparaît et  cette soudaine évolu- 
tion a été mise au  compte du  déverrouillage préfontal, de 
l’accès à une pensée supérieure oii les symboles inier- 
viennent comme des instruments dans la maîtrise d u  milicii 
extérieur ; une telle maitrise, impensable sans langage, est 
inconcevable sans organisation sociale complexe. Si l’on se 
reporte en  arrière, quelle image peut-on avoir de la socii% 
des Pithécanthropes ou des Austrnlanthropev ? L’existence 
de stéréotypes techniques continentaux, l’absence de données 
sur le mode de  vie réel donneiit tin cRractCre très abstrait ;i 
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toute considération. On est naturellemerit port& ;:i comparer 
les groupes familiaus des gorilles ou des chimpanzés ii\’ec 
leur relative cohésion conjugale, leur dispositif polygamique, 
leurs territoires assez stables et In formiition, piiï 6clate- 
ment, d e  groupes mitoyens. Dana les especes supérieures, oil 
lit croissance des jeunes est encore plus lente, l’organisation 
sociale ne peut pas s7écarter d u  type gén6r;il ûuqitel appür-  
tient l’homme actuel. On peut imaginer une moindre long&- 
vité des unions matrimoniales, des contoiirs pius flous a u s  
contraintes mutuelles des membres du  groupe, mais i l  seniLi<: 
que l’organisation fondamentale de  la société anthropierinc: 
soit au  départ, réellement et totalement, anthropienne, soli- 
dement ancrée dans sa forme par des lois qui seront para- 
phrasées par les cultures siiccessives en termes de droit ou de 
dogme, mais qui doivent leur stabilité 2 des causes propre- 
ment 1)iologiquee. 

PASSAGE A L‘ÉCONOMIE AGRICOLE 

A In  fin du Paléolithique, clans les sociét6s pbri-inéditer- 
ranéennes, une conversion techno-économique radica le se pro- 
duit. Entre 8 000 e t  5 O00 avant notre ère  ie  dispositif techiio- 
économique fondé sur l’agriculture et l’élevage itppiiïait 
e t  lea sociétbs prennent une forme totalement diffé- 
rente de cielle qu’elles connaiesaient depuis les origines. A 
l’échelle géologique, du  dernier chasseur d’aurochs aux 
scribes mésopotamiens, il n’y a qu’un instant et  l’accession 
aux konomies nouvelles est une explosion. C7est bien ainoi 
que le phénomène a été longtemps considéré puisqu’il arrive 
encore qu’on rencontre ROUS la plume d’un auteur mention 
de a l’invention )I de l’agriculture. C’est dans un ordre 
d’idées voisin que les préhistoriens de la génération précé- 
dente se posaient l e  problème d’une domestication au moins 
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partielle du  r e m e  et  du cheval. Le monde primitif e t  le 
moiide des agricuiteurs et des éleveurn sont apparemment si 
différents qu’à moins d’imaginer une a invention )) on ne 
voit pas à premiEre vue comment ils s’articiileruient. Dillis 
u Milieu et techniques )) j’ai dégagé l’importance du (< milieu 
favorable )) dans le phénomène d’invention et aussi le carac- 
tère normalement impersonnel de celle-ci. I1 n*y a pas de 
raisons, eii ce qui concerne l’agriculture et l’élevage, pour 
que les conditions aient été anormules et il faut s’attiicher ii 
rechercher les circonstances dans lesquelles l’association spon- 
tanée a pu se produire. De grands pas ont été faits dans cette 
direction au cours de ces dix dernières années : l’archéologie 
du  Proche-Orient situait l’un des foyerri les plus aiiciens des 
deux techniques entre ILI Mediterranée et la Caspienne, il 
semble qu’on parvienne mainteniiiit, irvec les fouilles du Nord 
de  l’Irak, de Syrie, dii Liban, de Palestine et de Tiirqiiie 4 
serrer le prohléme de t r h  près et qu’on Impède déji les élé- 
ments d’une solution. Dans les siiee mairitenniit célèbres dP 
Jarmo, de Shanidar, de Zawi-Chemi, de Cilta1 Hüyiik, on i i  

le témoignage, entre 8000 et 6000 avant notre ère, c h i  pas- 
sage de I’itconomie primitive des ramasseurs de céréales SRU- 
vages et des chaawurs de chèvres à l‘économie des cu1tiv;i- 
teurs de blé e t  des éleveurs de chèvres. Ce pasnage se fait de 
manière imperceptible ; les faucilles sont présentes avant 
l’agriculture e t  seules lea statistiques montrent que les 
chèvres ont cessé d’être gibier. L’exemple irakien correspond 
à une démonstration idéale puisqii’en quelques siécles, sans 
bouleversements qui compromettent la survie culturelle, la 
transformation u pris corps, mais il exige un examen compii- 
ratif your éclairer le méclinisme meme dc la tranaformii- 
tion. 
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LE PROTO-ÉLEVACE 

L’apparition d’un élevage qui puisse faire transition avec l i t  

chasse exige des conditions de milieu favornlde assez parii- 
culières car il suppose que chasseurs et chassée entretiennent 
des rapports en quelque sorte personnels. Se trouvent exclus 
de ce fait les herbivores grands migrateurs dont les trou- 
peaux défilent une ou deux fois l’an ;i portée des armes : 
sont exclus aussi les grands herbivores dangereux ou rapides 
comme le  bœuf, le bison, le cheval, bêtes de larges éten- 
dues, difficiles à approcher, impossibles à contenir. Lorsp’on 
analyse les éléments du passage possible à l’élevage on se rend 
compte que les conditions du milieu physique sont encore 
plus impératives que les conditions bio-zoologiques et que les 
chances de  voir l’itlevage prendre naissance dans les steppes 
d’Afrique oii d’Asie centrale ont été très minces. L’Ciiide de 
la situation générale des éleveurs les plus élémeniuires qu‘on 
connaisse dans le monde actuel éclaire plus complt3ement le 
problème. Les éleveurs de rennes du Nord de la Laponie 
e t  ceux de  l’Extrême-Est sibérien se trouvent dans un milieu 
où le  renne vit encore ii l’état sauvage ; leur mode d’erploi- 
tation du troupeau domestique est une étroite symbiose fnci- 
litée par le milieu géographique. A l’Ouest comme à l‘Est, 
le relief montagneux est découpé en vallées rapides qui, SUI’ 

quelques dizaines de kilomètres, canalisent et isolent les 
migrations des troupeaux entre les pâtures élevées de l’été 
e t  le bas pays fréquenté. en hiver. Les mêmes troupeaus 
montent et descendent chaque année, encadrés par les pâtres 
qui assurent la protection des animaux 6811s modifier sensi- 
blement leur comportement naturel. Les conditions du pas- 
sage à l’élevage sont assurées pat  le fait qu’elles cadrent ici 
avec les limites du territoire du groupe humain. s’insèrent dans 
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Its trajets norinaux des herbivores et dans le r) thine des cai~i-  
pagnes d’acquisition des produits végétaul complénien- 
taires 12. Les conditions réalisées dans le Nord de I’Iriik pour 
la chèvre correspondent exactement à celles encore réunie6 
pour le renne et il y a une forte probabilité pour que le proio- 
&levage soit né dans les montagnes. Le fiiit est d’iiutant plus 
vraisemblable que le seul grand maminifcre que les Iiidieiis 
(l’Amérique aient fait passer it l’élevage est précisément i i~s s i  
Lin herbivore montagnard, le Iiimiî des Andes. II est p w i b l e  
enfin que des conditions très voisines aient été rencontrées 
au  Magdalénien autour du Mnssif Central et dans les vallées 
pyrénéennes ; les conditions de maturité n’&aient peut-être 
pas réalisées encore pour l’élevage mais les rapports des 
groupes de  chasseurs avec les troupeaux de rennes triinshii- 
initnt diiiis les viill6es devitienr traduire une familiurisiitioii 
poussée. 

1,e chien domestique, qui apparaît vers le moment où I’éle- 
vage débute, a 6videmmerit joué un rcile très important. 
Rabatteurs et  chasseurs it la piste, les canides ont un compor- 
tement t r k  proche de celui du chiisseur huiniiin. Quoiqu‘on 
ne sache encore rien de l’origine du chien qui maliquiiit 
encore aux Magdaléniens. on comprend t r h  bien In concilin- 
tion qui a pu s’établir entre le  canidé et l’homme, dans la 
chasse, puis dans la canalisation des troupeaux. 

Le passage de l’élevage montagnard de I n  chèvre OU (Ici 

mouton à l’élevage des grands herbivores et du  porc n’est pas 
encore élucidé. II paraît toutefois lié à la première impulsion 
donnée par l e  proto-élevage des caprins, car il se dCveloppe 
un peu plus tard, en auréole autour du foyer initial. Entre 
6 000 et 3 O00 avant notre ère, le mouton et le bœuf, le porc, 
l’âne et  le cheval, puis vers l’Indus le buffle, le zébu, l’élé- 
phant passent ii l’élevage. et gagnent du Proche-Orient l’Asie, 
l’Europe et l’Afrique (figure 72). Uiins ce mouvement, l’élan 
initial est seul ;I mettre en cause, car sauf pour le lama 
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d’Amérique tout l’élevage constitue un bloc historique cohé- 
rent. Le principe acquis, l’application A des espèces nouvelles 
offre moins de difficultés que le passage de la céramique ii la 
métdlurgie. I1 est intéressant de noter que sauf le rennc dont 
les conditions alimentaires sont très particulièrest tous les 
herbivores d’6levage .sont des mangeurs d’herbe proprement 
dits (bovinés, mouton, cheval, chameau), animaux groupés 
en sociétés denses sur un tapis végétal continu et dont le 
comporiement de  fuite est  le groupement. L’action de rabat- 
teurs du pâtre et de  ses diiens s’applique ii eux avec 
efficacité. J,es mangeurs de feuilles (cervidés) vivant en petites 
hardes SOUS un couvert, dans lequel leur comportement de 
fuite est la dispersion, sont restés exclus de l’éllevage. 

IA PROTO-ACRICIJLTURE (figure 71) 

Il est très important de constater que l’agriculture apparaît 
Ii la même 6poque et dans les memes regions que l‘élevage. 
Si l’on tient compte de ce qui a été dégagé relativement ii la 
constitution techno-économique du groupe primitif, ce fait 
n’a rien qui surprenne. Le groupe humain, dans ses fonde- 
ments, repose sur une économie alimentaire mixte et durant 
toute sa préhistoire trouve son équilibre dans l’exploitation 
complémentaire du  monde animal et du monde végétal. I1 a 
dîi se faire assez tGt, peut-être dès l’origine, une séparatioii 
entre agriculteurs et  pasteurs. On peut, en effet, imaginer 
des cellules primitives de  proto-éleveurs dépendant de la 
cueillette pour les produits véggtaux et  supposer l’existence 
de groupes proto-agriculteurs complétant leur régime par 
la chasse. L’évolution s’est probablement faite au sein de 
communautes voisines glissant plus ou moins synchronique- 
ment vers la production organisée du végétal et de l’animal. Si 
l’on admet que les conditions de relief relntivement exception- 
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nelles (III  Proche-Orient ont  permis la caiialisu tion (les troi i -  
peaiix et le pssiige i l i l  proto-detiige, il faut iidniettre iiiissi que 
daris les m<‘mes régions des conditions botaniques favor;il)les 
etaient réunies pour permettre le  passage ii l’agriculture niais 
sans qu‘il se soit forcément agi des mGmes unites eiliiiiques. 

Parmi les innombrables plmtes sauvages d’usiige nlimen- 
taire celles dont les graines sont consommables jouent un 
rôle de premier plan dans toute In bande !enipér&, plus par- 
ticulihrement daiia sa partie méridionale qui couvre l’Afrique 
au nord du  tropique, le Moyen-Orient. l’Asie centrille, I’ Amé- 
rique. Avant le dessi.chement actuel, à l’époque (iii s’est fait 
le passage à la proto-agriculture, l’exploitation periodiqiie 
des herbacées à graines a certainement constitué une part 
essentielle de  Ia rocherche alimentaire. Les griiniinEcs pro- 
prement dites tiennent une place importante parmi ces 
plantes ; malgrii la petitesse de leurs grains, elles reprbsentent 
un aliment de haute qiialiti. nutritive et de conser\;ition pro- 
longée. On mit depuis peii que les régions du Proche-Orient, 
en piirticulier le Nord de l’Irak, ont eu, depuis le  milicii de lu  
dernière période glaciaire au  moins, des grciminées i gros 
grains, ancêtres des céréales actuelles. Les conditions foncla- 
mentales de l’exploitation progressivement agricnle dii bl6 
sauvage se trouvent pili coneéyuent réalisées d;ins les rGgions 
mêmes où l’élevage de la chèvre s’est manifesté en premier. 

Les modalités du passage d’une économie iî l’autre sont 
encore hypothétiques mais on conqoit très bien comment des 
collectivites de chasseurs-cueilleurs, disposant d’un gibier 
canalisé dans des déplacements à l’intérieur deR vallées et 
d’une plante sauvage groupée en vastes habitats ont pu se 
trouver entraînées dans une exploitation véqétale de plus en 
plus intime, sans modifier leur équilibre. Du xvn0 il11 début 
du XX’ siècle les Tndiens du Wisconsin, dans la région où se 
trouve actuellement Chicago, ont connu une économie qui 
permet de  se représenter assez bien les étapes d’une telle 
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évolution. Autour du Lac Supérieur et du Lac Michigan, 
pousse dans les marais une graminée (zizanin aqurrtica), le 
riz sauvage, qui a ét& consid6rablement exploitée pitr diffé- 
rentes tribus. Les modalités de cette exploitation sont parti- 
culièrement instructives. Les Sioux Dakota, chilsseurs de 
bisons et ramasseun de plantes sauvages: organisaient des 
raids a u  moment de la maturité du riz et récoltaient simple- 
ment la plante qui ne constituait qu’une partie accessoire 
de leur alimentation. Les Menomini, indiens dgonquins? chas- 
seurs en forêt et récolteurs de sucre d’érable, vivaient en 
étroite symbiose avec le riz sauviige dont ditpendait leur ali- 
mentation d’automne et d’hiver. Ils ne pratiquaient ni prépiï- 
ration du sol, ni semailles et se bornaieni A lier entre 6ux 
par paquets les épis pour protéger le grain des oiseaux. IPS 
surfaces de riz sauvage btaient rkparties suivitnt un système: 
foncier très élabori.. Des faits semblables de protection et 
d’attribution personnelle d’habitats de plantes siiuvilge sont 
connus dans d’autres groupes primitifs. 

Le mécanisme d’apparition d’une économie de type (c néo- 
lithique », fondée au  moins partiellement sur des ressources 
vkgétales sédentaires et sur des ressources animales nomades 
à une échelle restreinte, est relativement clair. L’agriculture 
y est solidaire de l’élevage et la ligne d e  partage entre I’éco- 
nomie primitive et  celle des agriculteurs-kieveurs n’est pas 
perceptible ; il y a un véritable engrènement. Un peu plus 
loin on verra que dans les sociétés proche-orientales cette 
situation se résout assez vi te  dans l’économie agricole-pasto. 
rale exclusive, mais sur les marges de la nappe agricole ini- 
tiale, la situation de départ (proto-agriculteurs ou proto-éle- 
veurs à économie équilibrée par la chasse ou In cueillette) 
continuera de jouer pour assurer les transitions nécessaires. 
En effet, plus récentes que celles de la Méditerranée, les 
premières populations agricoles d’Europe ont été touchées 
par l’agriculture et l’élevage entre 6 O00 et 4 O00 avant notre 
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ère. Elles ont recu conjointement les cér6ales et le I~étail, 
Inais l‘un et l’autre sont loin d’avoir joué immédiatement un 
rOle fondamental. Dans des proportions variables suivant les 
régions, I’kconnmie nouvelle s’est trouvée conjointe avec les 
techniques de chasee et  de cueillette traditionnelles. On est sur- 
pris même de voir qiie dans certiiins sites néolithiques francais, 
les ossements du gibier sont encore aussi nombreux que ceux 
(lu bétail et  ce qu’on mit des plantes montre qu’A l’iige du 
fer encore une part non n6pligeal)le de l’cilinieritation reposuit 
sur les graines sauvages. II sera certainement nCcessiiire de 
reviser les jugements sur la «. révolution )> agricole qui, ii 
l’échelle glologiqiie, est un fait instiintank milis qui. par 
rapport iillx génCriitions qui l’ont connue. a dîi Gtre sinon 
iiiiperc*eptible. du inoins trks discrete. 

L‘AGRICULTURE ET L’ÉLEVACE 

Quoi qu’il en soit du ciiractGre progressif de l’adoptiori de 
l’économie agraire et de In forme des transitions ii la péri- 
phérie, le processus déclenché au Mésolithique du  Proche- 
Orient vers 8 O00 a déjii, en 5 000, complètement transform6 
la structure des socii.tés, depuis la Mésopotamie jusqu’à lit 
Turquie, la Grthe et 1’Egypte. L’économie de  hase est consi- 
tuee avant meme l’apparition de In poterie (entre 6000 et 
5000) piïr l’association du blé ou de l’orge avec le mouton, 
In chévre et le porc et les premiers villages permanents appa- 
raissent. Les modalités culturelles sont extrcmement variées 
déjà et les documents sont encore insuffisants pour étcihlir 
une imiïge (létaillée du mode de vie de ces premiers agricul- 
teurs-éleveurs, placés dans un milieu beaucoup moins di?ser- 
tiqua qu’il n’est devenu depuis. On peut toutefois leur prêter 
la sédentnrisation au moins pepdant une partie importante de 
1’iinni.e puisqu‘il existe de véritaLles villages et una organisa. 
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Lion qui mainteiiiiit le bétiiil diinb un coniiict aii moins pério- 
dique avec l’habitat fixe. 

I l  est probable que la formule du proto-élevage qui contrai- 
gnait le pasteur U suivre les transhumances de son troupeau 
est directement ii l’origine, ii partir d’un certain stade de séden- 
tarisation agricole, de la séparation des populations proche- 
orientales en fractions sédentaires et  en fractions nomades. Le 
proto-élevage correspond ;i un équilibre qui ne rompt pas 
iivec les structures antérieures, par contre la sédentarisation 
agricole est un fait nouveau, et ses conséquences sont tréa 
importantes. On peut concevoir des proto-agriculteurs atta- 
chés une partie de l’année aux surfaces de céréales sauvages, 
toutefois la sédentarisation ne prend un sens qu’à partir du 
moment où la survie du groupe dépend totalement du  grain 
cultivé. 1,a fixation permanente est dictée à la fois par la 
surveillance des diamps et par la présence du stock alimen- 
taire ”. 

On ne possède g d r e  de plans complets de villages agricoles 
de la première période. mais les fouilles de ces dernières 
année3 ont livré, en Mésopotamie comme en Turquie, en 
Syrie, au Liban, en Israël des éléments importants d’établis- 
sements précthamiques et de la première période de  la pote- 
rie (figure 73). D’autre part, en Europe, aussi bien à l’Ouest 
qu’à l’Est, de nombreux documents existent sur les étilblisse- 
ments des premiers temps de la pénétration agricole. Le 
schéma fonctionnel est à peu près uniforme : il comporte des 
cellules d’hiibitation de forme et de matériaux variables, 
groupées en ordre dense et ne laissant pas apparaître d’bdi- 
fices qui témoigneraient de  différences sociales très mar- 
quées. Les ensemldes préurbains de Palestine, du  J,ibaii et 
de  Turquie ont pu comporter des sanctuaires ou des maisons 
plus riches que 1:i moyenne, toutefois on n’y connaît pas 
encore de véritables palais et  les écarts entre la base et 
le sommet d e  l’échelle sociale n’ont pas l’importance qu’ils 
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prendront uti peu plue tard. Ce noyau de peuplement est 
pourvu de structures protectrices, palissades ou rempart, 
parcs ii bétail, silos ii grains enterrés. Ce qui est immédiüte- 
ment sensible, par c-ompiiraison avec les groupes primitifs, 
c’est la concentration d’un nombre d’individus relativement 
élevé. Les conséquences de Iii Sédentarisation i l g r i d e  sont 
uniformes &ins toutes les r6gions qu’elle iitteint : elles cor- 
respondent à lii formii tion d’un groupe humain dillis lequel 
les individus se comptent par dizaines, ritssemblés iiutouï 
des réserves alimentaires et protégés du milieu naturel et de  
leurs semblables piir iin appareil défensif. Ces consCquences 
immédiiites sont ii l’origine d e  la transformation complète 
que subissent ii ce niveiiu les sociétés humiiines. Les socio- 
logues ont depuis longtemps filit ressortir les traits les plus 
marquants de cette transformation : capitalisation, assujet- 
tissement social, hégémonie militaire et il suffit ici de dEga- 
ger ceux des points qui semblent intkresser directement la 
fonction techno-économique. 

SEDENTAIRES ET NOMADES 

La sédentarisation agricole a entraîné, dans les sociétés oit 
elle a pris naissance, une séparation entre les agriculteurs- 
petits éleveurs et les nomades-grands éleveurs, qui donne 
jusqu’à l’époque présente leur caractère particulier 9 un 
nombre important de civilisations depuis l’Afrique d u  Sud 
jusqu’à Pékin. Dans la zone des savanes et des steppes line 
spécialisation de groupe s’est instaurée, qui n’est pas sans 
analogie avec celle qu’on rencontre dans les collectivités pri- 
mitives et qui s’accompagne, comme dans leur cas, d’une 
symbiose. Comme dans le couple primitif, le végétal et l’ani- 
mal s’y sont séparés en deux groupes techniques complhen .  
tairee où l’on retrouve les mêmes raisons de moindre et de 
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plus griiiide mobilité des fractions symbiosées. Cette nou- 
velle bipartition dans le dispositif techno-économique est 
fonctionnellement de mî-me nature que les prkcédentes mais 
elle en diffère constitutionnellement d e  maniltre profonde ; 
pour les sociétés agricoles synibiosées avec des sociétés pasto- 
rales il ne s’agit plus d’un phénoméne intéressant des frac- 
tions de mGme culture et de  niveau technique équivaleni, 
mais de systtmes techno-économiqiies distinct.;, économique. 
ment liés mais séparés en deux armatures sociales, qui ne 
sonL plas matrimonialement complémentaires mais souvent 
fermées l’une ii l’autre. A la complémeritariti. du  coiiple. li 
celle den groupes alliés dans un sysîème d‘échanges, se super- 
pose une striictiire d’un échelon plus élevé oil (leitu so(*ii.iib 
clisîiiirtes entretiennent des riipports d’un type aiialogiie. 1,e 
fiiit qu‘on retrouve ici est compiiral>le ii celui qui marque les 
c)rpnnibmes vivants diins leaqiiels, du bils au  sommet de la 
sibrie, les systèmes Végétiitifs passent de l’affrontement de 
cellules l i h w  à celui d’organismes mettant en coordination 
un nombre considéralile de  cellules agrégées. Ce parallèle 
s’est d’ailleurs imposé à l’esprit d u  P. Teilhard de Chardin 
lorsqu‘il a dégagé le relais du  zoologique par le socicil. 11 est 
normal qu’aux mêmes causes correspondent lea mêmes etïetu, 
puisqu’à l’origine des ciiractères propres aux sociéths ugri- 
coles pastorales réside l‘élévation de la densitél de popula- 
tion, déterminée et  rendue nécessaire par In production ali- 
mentaire, cause et effet de la transformation des rapports de 
complémentarité. Agri(*ulteurs et  pasteurs entament à partir 
d e  ce moment le déroulement complexe de leur symbiose. 
Inséparables économiquement les uns des autres, ils sont, mi- 
vant les sociétés et le courant de l’histoire, tant6t réunis par  
des liens d’inféodation du  pasteur A l’agriculteur, tantôt 
soumis au  dispositif inverse. Pendant plusieurs millénaires, 
de I’tintiquité biblique aux invasions des Huns et d a  Mon- 
gols. ou aux mouvements des Peuls ou des Bantous d’Afrique, 
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I‘Ancieii Monde ;I vécu une partie importante de son histoire 
dans les alternatives de la complémeiitiiritC des deux écono- 
mies. 

f.a guerre. Cette complémentarité des agriculteurs et des 
pasteurs a r e v h i  souvent une forme violente ; c’est un autre 
ciiriictitre qui reste propre aux formes nctiielles de l’6cnno- 
mie. Pas plus que pour les faits pri.c.i~leii~s, il ne s’agit d’un 
&rit ribelleinent nout eau miiis d’un cariici6re de fonds qui ;I 
changé cl’Cchelle et de forme. Dans les socibtés primitives, 
le meurtre intéresse les individus iiu sein du systi-me des 
iilliances et In vendetta engage le plus soiivent les fractions 
bur des mobiles qui ne sont ghéralement quc de tiiracti.re 
individuel. La rivalité pour l’acquisition de terriiins noii- 
veaux, de produits ou de femmes appiiriiît entre fractions 
iippartenant ii des dispositifs d’alliance ou It des ethnies dit€é- 
rentes. S’il n’y a iilïcune raison de prGter moins d’agressivité 
aux primitifs, il y ii lieu de constater que l’iigessioti, pour des 
raisons organiques, revh  chez eux un ciiractère très diflérent 
de celui que prend la guerre à partir d e  l’existence de fortes 
unités sédentaires. Elle entre alors dans l’éventail des innova- 
tions et  jusqu’it l’heure présente reste insépurable d u  progri.s 
d e  ln société. Le comportement des communautés à l’égard de 
l’agression, au  cours de l’histoire, iie s’est séparé disiincte- 
ment du comportement d’acquisition qu’A une époque trEs 
récente,. dans la mesure oii, aujourd’hui. on peut entrevoir 
autre chose que les signes précurseurs d’un changement d’at- 
titude. Dans tout le cours du  temps, l’agression apparaît 
comme une technique fondamentalement liée à I’acqiiisition 
et chez le primitif son rôle de départ est ditiis la chassc où 
l’agression et l’acquisition alimentaire se confondent. Au pas- 
sage dans les sociétés agricoles cet te tendance élémentaire 
subit une apparente distorsion du fait que le dispositif social 
s’est considérablement infl6chi piIï rapport au déroiilement 
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biologique de I’bolution humaine. Le comportement d’agres- 
sion appariient à la réaliti! Iiuinaiiie depuis les Atisiriilan- 
thropes aii moins et  l’évolution iiccélérée du  dispositif socin I 
n’a rien chitngé a u  lent déroulement de la miittiration phyl6- 
tique. Entre lii chasse et  son doublet, la guerre, une subtile 
assimilation s’établit progressiveinent, à mesure que I‘iuie et 
l’autre se concentrent dans une classe qui est née de Iii noir. 
velle économie, celle des hommes d’armes. Clefs de l’itffriin- 
cliissement de  l’humanité primitive, les céréales et  le hktiiil 
ouvrent la voie du  progrès technique mais ne lihérent iiiille- 

ment des servitudes génhtiques et  l’histoire se déroiile sur 
trois plans discordants, celui de l’histoire naturelle qui fait 
que l’homo sapiens du xx“ siècle n’est que irès peu difYérent 
de l’homo sapiens du trois centième avant, celui de l’évolii- 
tion sociale qui ajuste tiïnt bien que mal les structures fontla- 
nientnles du groupe biologique ii celles qui naissent d~ 
l’évolution technique, et celui de l‘évolution teclinique, excrois- 
siince prodigieiise d’oit l’espèce homo sapiens tire son ef ficii- 

citi? sans être biologiquement en possession de son contrGle. 
Entre ces deux extr6mes de l’homme physique et des terhni- 
ques dont il finit par passer pour le simple instrument, In 
médiation s’opère par un édifice social dont les réponses sont 
toujours un peu en retard sur les questions posées, et par des 
concepts mornus, sanctionnes par des religions ou des idéo- 
logies dont les racines plongent dans lit morale sociale. 
Ces concepts moraux, par la contre-image qu’ils doiinerii de 
l’homme biologique, contribuent à créer la silliouetie, encore 
très abstraite, d’un homo qui aurait d6passé l’état sapiens. 
L’homme iigricole reste pris diiris la méme coquille qtie ce.lui 
des temps obscurs d u  carnage des mnmmoiitlis, niais Isin- 
flexion du  dispositif kconoinique qui en fait le producteur 
des ressources le fait aussi tour ii toiir chasseur et Sibier. 
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LES CLASSES SOCIAI.ES 

Le ciiractère thésnurisateur de Irk procliiciion aiiimale et 
vég<;t;ile au  niveau agricole et pastoral est fniidamental. Les 
céréales, les dattes ou les olives immobilisent le groupe aiitoiir 

d e  leur amas alimentiiire, comme le troupe;iii attache le 
nomade ii ses pits. Les rapports nouveitus entre le stork i i i i -  

inentaire et l’homme dAerrniiient, par uii ajustement iiidis- 
pensable des rapports sociaux, une organisntioii stratifiée qui 
est la snurce meme du progrès. Moins de  2000 iins se sont 
écoulés depuis l’apparition des premiers ViIIiigeS CJU’a])piI- 
raissent déjà les premières villes avec ce qu’elles supposent 
de chefs et de  guerriers, de serviteurs et de villiigeois iissiijet- 
tis. I A i i  tliéorie de cette évolution il été d6gagée depiiis un 
siècle par le niattkialisme historique, mais il importe de mu- 
ligner au  passage qu’il s’agit d’un fait d’équilibre norinal et 
non d’une aberration pathologique comme I’inipliquèrent les 
t héiories des premiers sociologues. Si les formes sociiiles 
suivent avec un retard sensible l’iidiiptntion techno-écoiio- 
mique, elles iie font que répondre au mieux à l’insoluble 
dilemme de  l‘évolution phylétique et de l’évolution techni- 
que ; ti travers 1’incroyal)le gaspillage d’hoinines ct de 
ressources qui merclue l’histoire, l’homme assume le rGle (le 
ôoiifflet d’;ijustexiient entre les états successifs. 

LA LIHÉHATION DU TECHNICIEN (figures 74’ ’75) 

Depuis liien longtemps déjà les préhistoriens ont noté 1ü 
soiidaineté de I’iipprition des (< inveritinnii >) majeures diiiis 
l‘histoire des sociétés üctiielles. L‘agriculture i peine conso- 
IidGe veri 6 000, lii chriiniiqiie ;ippnr;iît d é j i  très avancée, puis 
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vers 3 500 le métal e t  l’écritiire commencent ic poindre I ce 
qui  revient à considérer que 2 500 ans d’agriculture ont suffi 
pour que las sociétés orientales acquièrent les fondements 
techno-konomiques sur lesquels repose encore l’édifice 
humain alors qu’il avait fallu 30 O00 ans à l’homo sapiens pour 
atteindre le seuil agricole. Cette transformation implique 
I‘appiirition dans les constituants du groupe d’un élénierii 
inexistiint dans les sociétés primitives : 1ii possibilité de COII- 

vrir la consommiition alimentaire d’individus \oui.s it des 
tiches qui ne se triiduiseiit ])its immédiatement en produits 
d’alimentation. 

Le progrès technique entre en effet dans un cycle iimorc.6 
p a r  lii présence de  produits alimentaires stockables chez les 
agriculteurs. Si l’on ne peut comprendre les premières cibi- 
lisütions dii Proche-Orient sans faire intervenir les éleveurs 
dans le complexe évolutif. c’est pourtant au  sein de la fraction 
sédentaire qu’a dii débuter le processus. En effet, deux 
c a w  jouent dans les (c inventions N de  la céramique et des 
métaux : le rythme des travaux et  l’existence des ressources 
stockées. Les opérations artisanales supposent la libération 
possible d’un nombre d’heures très importiint, qu’il â’iigisw 
d’individus producteurs d’aliments, libérés pendant les inter- 
valles des travaux agricoles, ou  d e  véritables spécialistes 
totalement affranchis des tâches alimentaires. IR  ciiriicthe 
saisonnier, pulsatif, des traviiiix iigricoles et la présence cl‘iine 
masse ülimentiiire qui constitue un volant nutritif sensible- 
ment constant, réalisent les conditions de (( milieu favo- 
riible ». Comme lii mûin libérée des Australanthropes n’est 
piis restée longtemps vide, le temps 1ibi.ré des s0ciCti.s itgri- 
coles s’est rapidement rempli. 

La sédentarisation a favorisé le développement de techni- 
ques comme la v;innerie ou le, tissage qui exintiiient Rans 
doute antérieurement, riiaiu qui prennent, dii fait deli hesoiris. 
agricoles et de 1;i baisse du rapport entre les dbpoiiilles sni- 



75 

I 
l 
I 
I 
l 
\ 
\ 



L’ORGANISME SOCIAL 241 

males et  la population, un caractère de nécessité. L’iiinova- 
tion principale intéresse toutefois le manienient du leu e t  
c’est autour des arts d u  feu )) que se cristallise le progrès 
technique. Le départ se situe t r e y  loin en iirriihre car lo 
connaissance accidentelle de 1ü cuisson des argiles était acces- 
sible aux Paléolithiques. Les métaux natifs par ailleurs dCs 
35 000 avant notre ére sous forme de pyrites de  fer ou de cris- 
taux de  galène avaient été rencontrés et ramassés par les 
Chatelperroniens et les Aurignaciens dans un but vrnisemblü- 
blement magico-religieux. Ces connaissances ne conduisent ni 
à la céramique, ni .i 1ü métallurgie parce que les innom- 
brables heures réparties entre d’innombrables individus qui 
sont nécessaires pour que l’invention éclate ne sont pas à III 
disposition d u  groupe primitif. 

Cette disponibilité du  temps n’est pas seule en cause : il 
existe, du fait de  l’élévation constante de la population et  
de l’augmentation des besoins d e  la collectivité, un vtritable 
u appel à l’innovation N qui ne s’offre qu’à 1111 trils faible 
degré dans les sociétés A milieu équilibre. Stabilisütion dans 
l’espace et  possibilité d’augmenter, sur place, lee ressources 
en augmentant le nombre des individus créent un état parti- 
culier d u  milieu intérieur qui coïncide avec la libération du 
temps. C’est sur cette base que s’iimorce la boule de neige du 
progrés accéléré des techniques ditils uri dispositif social cons- 
titué par des unités territoriales denses qui communiquent 
entre elles par It: réseau d’échanges pacifiques ou guerriers. 

~4 CIVIL.ISATION (figure 76) 

Le passage dii Néolithique essentiellement rural i 1’Age 
cles métaiis coïncide avec le développement d’un dispositif 
territorial qui en est la conséquence progressive, li\ N civilisa- 
tion )) au sens strict, c‘est-i-dire l’intervention dc la cité 
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dans le fonctionnement d e  l‘okganisnie ethiiique. Le passage 
a certainement étC insensible. On peut s’dttciidrc ii découvrir 
des unités semi-urbanisées de  plus en plus anciennes, 
jusqu’aux limites de la proto-agriculture, on iir cli.coiivrira 
probablement jamais la première cité mais i l  est facile 
d’ahstraire des documents iircliéologiqiles entre 6 O00 et 
3 000, de la Mésopotaiiiie à l’Ebvpte, les i.l&ments nécessaires 
5 la compréiiensioii du phénomène urbain. 

La transition entre certains viIl;i,nes privilcgiés édifiés sur 
leur monticule naturel et les premit=res cités édifikes s u c  les 
cc tells )> surhaussés par la ruine des villages pr4cédeiits est 
proprement imperceptible ; l’archéologie montre dans les 
feuillets laissés par les riiiiiec; successives la permnneiice dc 
l’occupation j: partir du Néolithique. L n  civilisatioii est carac- 
térisile par UI schéma fonctionnel et tioti piir des ciiractCres 
morphologiques nets dès leur origine. Ce srhéiiia correspond 
ii un groupe de villagcs lit% organiqiieinent à une aggloméra- 
tion joiüint l e  rôle de capitale. Un tel dispositif snppose une 
hiérarchisation sociale affirmée, le Hocage de l’autorité et dii 
capital d e  grain entre les mains d’uiie élite co~istituée par le 
pouvoir i la fois militaire e t  religieux. Le fait l e  plus impor- 
tant du  point de vue techno-économique est l’entrée en scène 
d e  l’artisan, car sur  lui repose toute I’évoiution techniqxxe. 

La civilisation repose sur l’artisan et la situation de celui-ci 
dans le dispositif fonctionnel correspond à de; faite que 
l’ethnologie a encore très incomplètement définis. Sa fonction 
est, parmi les fonctions fondamentales, celle qui prête le 
moius aux valorisations honorifiques. A travers toute I‘his- 
toire et dans tous les peuples, alors même que son action s‘in- 
tègre &roitement dans le système religieux, il figure en 
retrait. Par rapport ii la u sainteté N du prêtre, ii 
1’ u héroïsme n dii guerrier, a u  (c coiirage N du chsseiir, a u  

prestige B de l’orateur, ii In (c noblesse x cles tâches rurales 
m&mes, son action est simplement a liabile ». C’est h i  qui 
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matérialise ce qu’il y a de  plus antliropien dans l’homme, 
mais i l  se dégage de sa longue histoire le sentiment qu’il ne  
représente qu’un des deux pdes,  celui de la main, à l’anti- 
pode de la méditation. A l’origine de la discrimination que 
nous faisons encore entre N l’intellectuel n et le a technique n 
se trouve la hiérarchie établie chez les Anthropiens entre 
action technique et langage, entre l’œuvre liée au  plus réel 
de  la réalité et celle qui s’appuie sur les symboles. En fait, 
dans les sociétés agricoles, la fortune, la possession monétaire 
établissent très tôt une échelle parallèle ii celle des fonctions 
du  prêtre, du  Che€, d u  fabricant et de l’agriculteur, mais 
même aujourd’hui, où la divinisation de l’invention entraîne 
le culte des techniques, l e  militaire véhiculé dan8 une fusée 
est hérokisé alors que l’ingénieur qui l’a conque n’est qu’un 
grand serviteur de  la science humaine, une main. 11 est iiidis- 
pensable de comprendre la valeur profondément biologique de 
thèmes sociaux aussi banaux pour que notre courbe ascension. 
nelle ne soit pas tenue pour un simple accident du hasard ou 
pour le jeu d’une mystérieuse prédestination, car le hasilrd 
agit dans un sens constant depuis les origines et l e  mystike est 
dans le  tout évoluant et non dans ses parties. 

C’est comme un tout aussi que se constitue le dispositil 
initial de  la civilisation. Le sédentarisme issu du  stockage 
agricole aboutit à la formation de sociétés hiérarchisées e t  ii 
la concentration des richesses et du double pouvoir religieux 
et militaire dans des capitales. Ides chefs et leur capitale sont 
organiquement la u tête n du coips ethnique, par une image 
étymologique qui traduit une constitution dans laquelle 
l’organisation des fonctions représentées par des groupes 
sociaux hiérarchisés s’est sub8tituée ii la hiérarchisation intra- 
individuelle de  ces fonctions dans le groupe primitif. Le 
dispositif social doit sa constitution en macro-organisme aux 
mêmes sources que toutes les sociétés vivantes, des coraux I 
l’abeille ; l’organisme humain individuel est construit lui 
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aussi sur le mCme plan, agrégat de celliiles spécialisées. grou- 
pées en organes assurant les différents secteurs de l’écono- 
mie vitale. 11 est donc normal que lorsqii’ils atrectent une 
forme complexe de  groupeinent, les individus civilisEs 
tendent i prendre de plus en plus l’apparence d’un corps 
dont les parties sont de plus en plus étroitement assujetties it 

l’ensemble. Ce qui caractérise partout le corps social c’est 
que, s’il emprunte les voies de  l’évolution dans sa forme, il y 
échappe dans le rythme d e  son développement. En efTet, le 
wmmet de la pyramide évolue peu : depuis lit fondation des 
premières cités mkopotamiennes, les progri-ç de  In pensbe 
religieuse et  philosophique sont sensibles, mais peut-on affir- 
mer que quiconque pense (au sens strict) plus profondément 
que Platon ? I1 semble que tri-s tôt l’homo sapiens joue ;I plein 
de  ses possildités psychiques pour tenter d’approfondir l‘im- 
matériel et qu’il ne lui reste plus qu’A attendre que la dhrive 
de l’évolution le conduise lentement vers des perspectives 
plus claires. Si le progri.s intellectiiel existe, il est hiologi- 
quement encore insensible et il porte plus sur l’élargissement 
des moyens et des champs d e  sp&ulation que sur les possi- 
bilités psycho-physiologiques de leur pénétration. 

I1 est inutile, A l’inverse, dl’insister sur la libération des 
techniques par rapport au  rythme de l’évolution biologique. 
L’organisme agricole constitué? l’humanité entre dans un pro- 
cessus d’évolution verticale qui conduit directement nu jour 
présent. Sur un schéma fonctionnel trEs simple (chef, cüpi- 
tale, capital, fabricants, producteurs ruraus) les institutions 
sociales optkent une conciliation hâtarde entre l’état de prin- 
cipe d’un ordre social harmonieux et  l’état de fait largement 
commandé par les impératifs techno-économiques. Les 
techniques, détachées du corps de l’homme depuis le premier 
chopper du pceinier Ausîralanthrope, miment à une cadence 
vertigineuse le déroulement des millions de siècles de I’évo- 
lution géologique. jiisqu‘au point de fahriqiier des systèmes 
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nerveux artificiels et des pensées électroniques. La foritlniinn 
des premières cités, lit naissance du monde civilis6 marquent 
donc le  point oii s’amorce, sous une forme impérative, le dia- 
logue entre l’homme, physique, tributaire du in6me couri-int 
que les dinosnures, et la technique, issue de si1 pensee mais 
affranchie du lien génétique. 

L’ASCENSION PROMÉTHÉENNE (figure 77) 

Le seul chmiiine qui soit directement en cause dans le 
développement des sociétés civilisée8 est In inétalliirgie, miiiIi 

la métallurgie serait incompréhensilJe si l’on ne 1.1 restituait 
pas dans l’ensemble des arts du feu (céramique, verrerie, colo. 
rants, chaux et plütre) qui forment un faisceau indissociable. 
L’erreur, en matière d’invention, serait de croire BU fait 
unique, gh ia l ,  qui tire du néant un corps technique isolé. 
Une certaine épaisseur est nécessaire pour que le génie indi- 
viduel s’exercc sur la matière : c’est dans un corps de 
techniques mobilisant pendant des siècles de très nombreux 
individus que la métallurgie a pu prendre naissance. La 
domestication du feu est indatable; on sait seulement que 
les Sinanthropes l’entretenaient, que les Paléanthropiens en 
avaient la possession. La première application technique 
qu’on en connaisse, hormis l’usage culinaire, remonte à l’au- 
rore du Paléolithique supérieur, vers 35000 avant J . 4 .  Dès 
cette époque, on a le téinoignage de la calcination deie ocree 
ferrugineuses pour en obtenir différentes teintes échelonnées 
entre le jaune orangé et le rouge violet. Le traitement des 
colorants ferrugineux par le feu prélude de  trks loin aux 
autres applicutions puisque aucun document ne permet de 
penser à l’application pratique de la cuisson de l’argile, qui 
se produisait pourtant accidentelleinent dans les foyers de8 
habitants des cavernes. C’est yere 6000 sedement, en Irak, 
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que des figurines modelées et des fours, modelés en iirgik, 
semblent avoir &té iiccirlentellement mais fréquemment ciiits 
et c’est seulement vers 5 000 que Iii céramique proprement 
dite apparaît et se répand dans les premieres sociétés agri- 
coles. Vers la meme époque. le plâtre fait sa première iippii- 
rition et, de  Mésopoiamie à la  Méditerranée: Iti réduction 
d u  gypse en plâtre par le feu fournit des revêtements de soi 
et  de  parois. 

Céramique et fabricittion du plâtre indiquent une maîtrise 
déjà éprouv6e des températures entre 500 et 700” et la possi- 
bilité de dépasser 1000” pour des parties très restreinte3 et 
convenablement aérées du foyer. On peut donc considérer 
que vers 4000 avant notre ère, d’innombrables potiers oii 
chaufourniers manient un feu qui s’achemine progressivement 
vers les qualités requises pour la réduction des oxydes métal- 
liques en métal. IR maniement de la chaux tirée de calcaires 
appropriés répond par surcroît A la présence possible clans 
le foyer d’un élément chimique réducteur, propre A abaisser 
le point de fusion du minerai. Le milieu favoralde A l’iippiiri- 
iion de lii méiiilliirgie est au  moins virtuellement assuré. 

Température et élément réducteur constituent deux des 
trois termes de l’équation métallurgique. Le troisième, le 
minerai, n’est pas allsent non plus car parmi les colorants. 
outre l’ocre ferriigineiiae dont lia réduction offre des difficultés. 
la malachite, de haiiie teneur en cuivre, apparaît. Utilisée 
vraisemllabieinent comme fard, elle est commune en Egypte 
et si nous ne savons encore rien de précis suc la décou- 
verte d e  la réduction du cuivre, nous savons qu’entre 5000 
et  3 O00 lea éléments pour l’obtenir sont rassemblés, qu’après 
3 O00 le cuivre est devenu courtint, d’Egypte en MCteopotamie, 
et qii’en 2000, a u  moment di le fer est né, le bronze ou le 
cuivre se sont étendus en tache d’huile de  1’4tlantique t i  111 

Chine. 
La coïncidence de la première niétnllurgie avec le8 
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premières cités est plus qu’un fait de hasard ; c‘est l’affirma- 
tion d’une forniule techno-éoonomique qui contient déjii 
tairtes les cons6quences (le l’histoire des grandes civilisations. 
Prise par éI6meiits sépiirbs, lit civilisation est incompréheii- 
sible ; la saisir par 1’6volution d’une idéologie religieuee ou 
politique est proprement renverser le problème, y voir le 
seul jeu de contingences techno-éconoiniyiies serait d’iiilleurs 
ilussi inexact car un q c l e  s’4tiiblit entre l e  sommet et la 
bitse : l’idéologie se coule en quelque sorte dans le moule 
techno-économique pour en orienter le développement, 
exactement comme dans lea chapitres précédents on a vu 
que le  système nerveux G e  coulait diins le moule corporel. 
Mais au  niveau oii se situe le présent chapitre il senible bien 
que la base techno-économique soit l’élément fondamental. 
On pourra, par lil suite, rechercher comment se déverse le 
coiirant idéologique clans lequel l’individu tente d’échapper 
A l’emprise du dispositif miiiériel qui le trunsforme de plus 
en  plus en cellule dépersonnnlisée, mais on ne saisirait que 
l’épiderme si l’on ne donnait préalablement du squelette et 
des muscles de la société une image réelle. Les peuples qui 
nous ont conservé le souvenir de cette première période des 
sociétés modernes ont eu conscience du  caractère ambigu de 
l’organisme naissant et ce n’est pas sans motif que le mythe 
prométhéen reflète à la fois une victoire sur les dieux et un 
enchaînement, ni que la Bible, dans la Genèse. expose le 
meurtre d’Abe1 par l’agriculteur Caïn, bitisseiir de la 
premiEre ville et ancetre de son doublet Tubalcaïn, premier 
métallurgiste. 

Le technicien est donc bien le maître de la civilisation 
parce qu’il est le maître des tirt3 du  feu. C’est du foyer (que 
quelques siècles de céramique lui ont appris à conduire) que 
sort le plâtre, et bientôt aprèR, le cüivre et le  bronze. 
Ce sont les scories et laitiers, résidus d e  l’élaboration m6tal- 
lurgique, qui suscitent le verre. Mais l’artisan est un démiurge 
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asservi. On a vu plus haut que sa position dans le dispositif 
techno-économique est une position de subordination : c’est 
lui qui forge les armes dont usent les chefs, lui qui fond les 
bijoux que portent ieurs femmes, lui qui martèle la vaisselle 
des dieux, Vulcain tout-puissant, boiteux et ridiculisé. C’est 
lui qui, tout au long du courant de cinquante sièclm, sans 
que lea niveaux idéologiques aient reellement évolué, a mis 
entre les mains des hommes (( capitaux )J les moyens de réa- 
liser le triomphe du monde de l’artificiel sur celui de la 
nature. L’atmosphére de mit lédiction dans laquelle, pour la 
plupart des civilisations, débute l’histoire de l’artisan du feu, 
n’est que le reflet d’une frustration intuitivement perque dès 
l’origine. 

LA VILLE (figurea 76. 78 et 79) 

Vers 2000 avant notre ère, de I’Egypte ii la Turquie, ii 

l’Indus, i la Chine, au pourtour nord de la Méditerranée, des 
villes existent qui mettent en valeur le premier grand déve- 
loppement de la civilisation. Leur structure est singulière- 
ment uniforme, mais ceci n’est pab pour aurprendre. puisqu’on 
a vu que la cité n’est que l’élément expreseif du nouveau dis- 
positif fonctionnel prie par la collectivité humaine. 

A toute époque, et aussi bien em Amérique qu’en Europe: 
non méditerranéenne ou en Afrique noire, chaque fois que 
le groupe, ayant atteint le seuil agricole, frunchit le seuil 
métallurgique, le même dispositif fonctionnel prend forme. 
La cité en est le moyeu. Elle est enfermée dans son enceinte 
défensive, centrée sur les réserves de céréales et le trésor. JAes 
cellulea qui l’animent sont le roi ou son délégué, les d i p i -  
taires militaires et les priitres? servis par un peuple de domes- 
tiques et d’esclaves. Lea artisans forment à l’intérieur du dis. 
positif urbain une série de cellules généralement endogames ; 
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leur sort est lié ii celui des clusses dirigeuntes, leur condition 
n’est généralement ni tout à fait celle d’esclaves, ni  tout à 
fait celle d’hommes revêtus de toute la dignité qui s’attache à 
cette condition. La cité et ses organes sont articulés avec les 
cumpagnes desquelles ils puisent leur matière nutritive et  
dont ils assurent la cohésion par un  réseau d’intendants, 
intermédiaires entre le roi et  une paysannerie généralement 
asservie (fig. 76). Assez rapidement, im élément social sup- 
plémentaire, le marchand, indigène ou plus généralement 
forain, vient, avec l’apparition de la monnaie, compliquer 
le dispositif fondamental sans y upporter d e  modifications 
structurales proEondes. 

L’évolution, depuis le développement des premières écono- 
mies agraires, se fait donc dans le sens d’une sur-sédentarisa- 
tioii, par  suite d e  la formation d’un capitalisme qui est la 
conséquence directe de i’inimobiiisation autour des réserves 
de céréales. L’immobilisation aboutit i la formation d’un 
dispositif défensif entraînant inévitablemeiit lit hiérnrchisii- 
tion sociale. Cette hiérarchisation s’opére sur des bases nor- 
m a l a  puisque, comme un organisme vivant, le dispositif 
social pmsède une tete oii s’élabore l’idéologie du  groupe. 
des bras qui lui forgent ses moyens d’action et un vaste sys- 
téme d’acquisition et de consommation qui satisfait ;i l’entre- 
tieti et à la croissance du groupe. 

Le dkveloppenient de l’organisme urbanisé (civilisé au sens 
étymologique) entraîne inbitablement avec lui tout ce qu’il 
y a de négatif dans les sociétés actuelles. En effet, il ne peut 
être efficace que dans la mesure où il accentue la ségrégation 
sociale, forme que prend dans cet organisme artificiel la spé- 
cialisation cellulaire des etres mimés du monde naturel : 
possédants, paysans, prisonniers, fournissent une gamme d’au- 
tant plus efficace que la distance entre leurs fonctions ePt 
plus grande. Au niveau des sociétés agricoles, l’injustice 
sociale est l’image négative du triomphe sur le milieu naturel. 
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La poliirisation des sp6cialistes dans l’enceinte défensive 
d e  la capitale est un autre aepcct particulier du dispositif 
civilise. 1,’artiSaii. on l’a vu. est ~o i i s~mm; i t e i~ r  de surplus 
alimentaire, luse innccessil~lc aux socibtCs primitives. av:ince 
faite pnr l e  groupe sur son capital, eii b i i e  (le ino!.ens 
d‘action accrus dans le futur ; son cxistcnce n‘est possible que 
grice au SurCquipement cle la classe doiiiinaiite. JusqI1.i 
l‘heure actuelle, ce fait conserve toute si\ r6uliti: et le p rken t  
continue de montrer que la recherche technique est un luse, 
qu’elle est le fait de civilisations qui, sous des fornies poli- 
tiques opposées, disposent d’un surplus de capital’ consitlb- 
rable et qu’il s’agit d’une opkat ion visilnt aii suréquipcmeiit 
teclinique d’une fraction dirigeante de la collectivité. L’arti- 
san est, dès l’origine, avant tout un fabricant d‘armes, c’est 
ahssi un orfèvre et  seulement secondairement u n  fabricant 
d’ouiils. Très tOt, le charpentier e t  le tailleur de pierre, 
constructeurs do palais, ont disposé d‘un outillage métal- 
lique, dans la mesure où eux aussi sont liés au sureyuipement 
du groupe capital, mais c’est seulement ii l’fige du  fer, 
lorsqu’un minerai qui est partout prGsent permet le dévelop- 
pemeiit d’une petite métallurgie rurale, que le piiysan troque 
sa houe de  bois contre une houe métallique. 
On saisit peut-être inieus maintenant ce qu’il y a de cohé- 

rent dans les formes sociales d’une humanité qui est à peine 
en  train d e  cesser d’être la nôtre et  comment, dés l’origine, 
le dispositif techno-économique agricole contient tous les élé- 
ments du progrès technique et des difficultés sociales. Le 
tableau n e  serait pas complet si l‘on ne Boulignait que le 
développement de8 premicres villes ne correspond pas seule- 
ment ii l’apparition d u  technicien du feu, mais que l’&ri. 
ture naît en même temps que la métallurgie. Ici encore, il ne 
s’agit pas d’une coïncidence fortuite, mais d’un caractère 
cohérent. Lee premières sociétés sapieiines, au  Paléolithique 
supérieur, se sont manifestées non seulement pur le dévelop- 
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pement extriiordiiiiiire de leurs techniques par riipport A 
celle des Paléanthropiens mais aussi par 1'i.laboration des 
premières notations graphiques. Les sociktés agricoles, aussi- 
tiit qu'elles sortent de  lil période de transition pour prendre 
leur structure rcelle, se forgent un instrument d'expresgion 
symbolique à la mesiire de leurs besoins. Cet instrument, on 
le sait par de tri% nomhreux témoignages, est n6 comine un 
outil comptable et est devenu rapidement l'outil de la 
mémoire historique. En d'autres termes, c'est au moment oil 
commence à s'établir le capitalisme agraire qu'apparaît le 
moyen de le fixer dans une comptabilité écrite et c'est aussi 
au  moment oii s'affirme la hiérarchisation sociale que I'écri- 
ture construit s s  premieres généalogies. Cet aspect gril- 
phique du développement de la mémoire humaine fera l'objet 
du prochain chapitre. 

ÉCI~ATEMENT DE LA CITÉ (figure 80) 

Jusqu'â 1ii fin du XVIII '  siècle, le dispositif teclirio-6cono- 
niiqiie n'est giii.re modifié par rapport celui de I'Antiquiti.. 
Environnée par les campagnes o ù  elle tire sa siibstance nutri- 
tive, articulée avec son milieu rural et le monde lointain par 
ses marchés et ses foires cc hors-les-murs N, la ville enferme 
dans son rempart, autour du noyau religieux et administriitif, 
les marchands et les artisans. dans un dispositif oii le cloison- 
nement topograpliiqiie est d'autant p l i s  rigoureux que 
l'espace fait se &)toyer des indi\idus appartenant ii des 
groupes sociaux plus difl6reiits. C'est en Europe que s'amorce 
l'évolution vers ilne fonnule teclino-économique nouvelle. 
Depuis le moyen âge, dans les pays de*priinde civilisation de 
l'Asie comme de l'Europe, la spécialisation des artisans dii 

feu a entraîné hors du dispositif urbaiii la formation de 
centres métnlliirgiqiies. céramiqiies 011 verrier3 q i i i  mar- 
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qiient le passage de l‘artisanat iiux striictiircs ~~ri.iiiclii~trielles. 
Si la céramique n conservé un caractère artipüilill local, il n*en 
;I pas été de meme pour la métallurgie dont les besoins crois- 
sants ont entraîné, sur les points géographiques oii la coïrici- 
dence du combustible et du minerai était assurée, une 
concentration de spécialistes qui préfigure une forrnc de 
groupement nouvelle : la cité: industrielle (figure 81). 

11 est très difficile de parler de  faits qui serrent d’ilüski 
près l’histoire contemporaine sans verser dans la banalité : 
evoquer la décentralisation métallurgique, la formation de 
cités qui ont perdu tout caractère traditionnel et qui ne sont, 
autour de l’usine, que des (c agglomérations )) de travailleurs 
revêt pourtant autant d’importance et d’intéret que de sou- 
ligner le cariictkre prééminent de la spécialisaiioti technique 
dans le  c*ouple primitif oil 1ii cohérence fon~lamentiile des 
iigriculteurs et des pasteurs dans le passage à l’économie 
agraire. C’est d’autant plus important que la r<;\olution itidus- 
trielle a été dans les sociétés agricolm la seule. transformiition 
majeure qui se soit produite en cinq mill6nnires. Une telle 
considération implique qu’il s’agit d’un fait dont les réper- 
cussions sur tout l’édifice social sont d’importance cornpa- 
rable à celles du passage j: l’économie agraire. En effet, la 
décentralisation métallurgique et la création d’unités urbaines 
dans les bassins houillers et sidérurgiques commandent la 
révision complète en moins d’un siècle de tout l’édifice social, 
structures religieuses comprises. S’il est banal de faire allu- 
sion aux bouleversements déterminés par la révolution indus- 
trielle, il est néceasaire de  montrer que ces bouleversements 
ne sont pas en contradiction mais en harmonie avec le déve- 
loppement fonctionnel d’un organisme socio-technique arti- 
ficiel, Euquel nous imprimons de plus en plus de  proprié- 
tés qui sont comme le reflet de  l’organisation vivante. IO n’est 
pas inutile non plus de souligner que le prol~krne agraire d 
le problème métdlurgique se sont posés dès 3 O00 avant notre 





ère et  dé j i  en termes de crises. 4iissi longtenips que Its 
sociétés agricoles conserveront leur structure initiale, I’arti- 
sanat, puis l’industrie resteront les moteurs puissants et un 
peu maléfiques de l’évolution mntérieile: au  service d’une 
société qui encadre de plus en  pli^ cles hoinmes qui restent 
zoologiquement assujettis ri leur nature. 

LE POINT A<:‘ïUEI. 

La formule techno-économique, a u  cours de ces derniers 
siècles, a changé d’échelle sans modifier ses termes. La 
minuscule cité proche-orientale du deuxi2me millénaire avec 
ses chefs, ses fonctionnaires, son groupe a:tisanal, son mar- 
ché, sa campagne, ses troupeaux, ses petites guerres, ses pil- 
lages, ses classes tyrannisées qui apportaient le surplus indis- 
pensable au  développement d’un dispositif dont I n  tete, e t  
elle seule, marquait le niveau atteint par la société ; celte cité 
de  la haute antiquité est, sans modifications. trnnsposablc: li 
un quelconque des grands Etats européens du xixC siècle, avec 
cette différence que le rayon d’action s’est étendu d’un hémi- 
sphere à l’autre, que l’appareil colonial foiirnissciir des sur- 
plus a remplacé le servage des paysans au  deli  des faubourgs. 
J’ai montré dans Milieu et Techniques la coliérence biolo- 
gique du  système (( civilisé-barbare-sauvage )) et le fait que 
le progrès matériel de l’liumaiiité est rest6 lié jusqu’à nos 
jours à ce système. Celui-ci, comme tout organisme vivant, 
comporte des éléments apparemment privilégiés et des 
masses obscures dont le rcle, a u  prix d’une déperdition 
énorme, est de fournir la petite r6serve d’impulsion qui pcr- 
me.t le passage à une étape mivante. Cette vérité biologique 
se traduit sur le plan social dans des termes de justice et  
d’injustice, ce qui ne concourt gu<-re à donner la solution 
cl‘iin prohli.nic. d’oric i rw sit ric tr-nivn t n r g n  n iqiw . 
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Dans quelle mesure cette formule initiale reste-t-elle 
valable ? Pour que disparaissent les contraintes négatives 
nées du dispositif techno-konomique agricole-métallurgique, 
il faudrait que l’homo srcpicns franchisse une nouvelle étape 
biologique qui le mettrait peut-être à mCme de maîtriser son 
agressivité sur laquelle reposent, beaucoup plus que sur le 
progrès, les valeurs de justice ou d’injustice. La diminution 
du  potentiel agressif, qui correspond avec l’instinct d’acqui- 
sition, se traduirait d’ailleurs par une baisse équivalente du 
besoin de créer et finalement du goût de vivre, car l’esprit 
de création et celui de destruction ne sont que les deux faces, 
brillante et obscure, du mGme phénomène ; pourtant ce qui 
peut être rompu un jour, c’est le cercle dans lequel la sociéti: 
s’est enfermée lorsque l’homme est devenu son propre et 
presque unique gibier. PFiut-8tre faudrait-il que l’agriculture 
et la métallurgie fassent place à un autre dispositiE teclino- 
économique, dispositif dont, ii l’heure présente, 1;i nature 
meme n’est guère concevable puisque l’alimentation humaine 
reste fondée sur le végétal et l’animal et puisqiie le inétal 
est actuellement encore le premier serviteur du progrès. 
L’idéologie socialiste, depiiis plus d’un siècle, s’est attaquée 
au  problème sans en &puiser les incidences, particuiièrement 
intéreesantes lorsqu’on restitue la perspective générale de 
l’évolution. En effet, depiiie le Paléolithique supérieur, mais 
surtout depuis l’agriculture, le monde des spiboles (reli- 
gieiix, estliétiquas ou sociaux) a toujours hiérarchiquement 
prévalu sur le monde des techniques et la pyramide sociale 
s’est édifiée de manière ambiguë en donnnnt la préémineiica 
aux fonctionR symboliques sur la technologie, pourtant 
moteur de  tout progrès. L’idéologie socialiste tente de 
résoudre ce problème biologique en assujettissant la société 
à la technique, c’est-A.-dire à première vue eii accordant le 
triomphe à la main. 

S’agit-il en réalité d’une issue ou n’est-ce qu’une impasse ? 
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1,‘uniformité de comportement des Etats marxistes comme des 
Etats capitalistes dans cette voie apporte en tout cils la certi- 
tude de l’évolution vers une formule neuve. On peut se 
demander s’il s’agit réellement de I’holiition vers un nouvel 
équilibre dans leclilel touies les valeurs retrouveraient la 
place qui leur revient dans lii formule anthropienne (le som- 
met.étant, de fait, au cerveau et  la base à la main) ou si ce n’est 
que la rupture, par l’organisme artificiel duns lequel I R  civili- 
sation s’est développée, de l’équilibre pour lequel l’homme est 
physiquement constitué. En ce cas, la formule banale et cou- 
rante de (( l’homme dépassé par ses techniques )) prendrait 
sa stricte valeur. 

travers les théoriciens de l’une et  
l’autre idéologie, de se faire l’idée d’un équilibre qui consis- 
terait à augmenter indefiniment le confort matériel d’indivi- 
dus indéfiniment plus nombreux. Les rapports entre pro- 
duction, consoinmation et  matiére laissent prévoir que 
l’homme consomme de mieiix en mieux, mais de manière 
irrémédiable, sa propre substance, c’est-ti-dire ce qui lui 
vient d u  milieu naturel. 

Dans l’état prhsent, malgré les efforts sociaux et  la décolo- 
nisation, l e  groupe déjd planétarisé n’a pas tine forme diff6- 
rente de celle qu’offraient les petites sociétés mésopota- 
miennes d’il y a 4000 ans, c’est-à-dire (quelle que soit la 
formule politique) qu’une btricte Iii4rarchisation sociale 
héréditaire ou sélective conditionne les individus dans des 
fonctions de plus en plus déterminées, que l’économie mon- 
diale repose toujours à la base sur l’exploitation de  l’animai 
et  du végétal, sans que d’énormee bouleversements se soient 
produits sinon à l’échelle dee moyens techniques, que l’indus- 
trie, héritière de l’artisanat primordial, si elle a changé ses 
combustibles, repose toujours sur le métal. 

En  conclusion, le prodigieux triomphe de l’homme sur 
la matière s’est fait BU prix d’une vhritable substitution. A 

11 est difficile, même 
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I’écliiiiibre zoologique on a vu, au  cours de i’6voiiiiioti dcs 
Anthropiens, se siibsiituer un équilibre nouseau: perceptihle 
dés les débuts de l’homo sapiens, au  Paléoliihiquci supérieur. 
Lei groupe ethnique, la CC nation remplace l’espece et 
l’homme, qui reste diins son corps un mammifére normal, se 
dedouble dans un organisnie colleciif nux possii>ilit6s prati- 
quement illimitées de cumul des innovations. Son économie 
reste celle d’un Mammifère hautcment prédateur même ayrés 
le  passiige l’agriculture et li l’élevage. A partir de  ce point, 
l’orgnnisme collectif devient prépondérant de manière dc 
plus en plus impérative et l’homme devient l’insirument 
d’une ascension techno-économique A laquelle il prête ses 
idées et ses bras. De la sorte, la société humaine devient I n  
principale consommatrice d’hommes, sous toutes les formes, 
par la violence ou le travail. L’homme y gagne d’assurer prn- 
gressivement une prise de possession du monde naturel qui 
doit, si l’on projette dans le futur les termes techno-écoiio- 
miques de l’actuel, se terminer dans une victoire totale, In 
dernière poche de pétrole vidée pour cuire la derriiïire poi- 
gnée d’herbe mang6e avec le dernier rat. Une telle perspective 
est moins une utopie que la constatation des propriétés singu- 
lii.res de l’konomie humaine, économie sur hquelle rien ne 
Iiiiwe entrevoir encore que l’homme zoologique, c’t-si-A-dire 
intelligent, ait un réel contrcile. Du moins a-t-on vu, cri 
quelque vingt ans, l’idéal de consommation se doubler d’une 
certaine méfiance dans l’infaillibilité du déterminisme techno- 
économiqiie. 



CHAPITRE VI 

LES SYMBOLES D u  LANGAGE 

l h n s  le chapitre prtkédeiit, j’ai coiisidérk le dbeloppe-  
iiieiit de I’organisiition tecliiio-i.coiioniiqiie et  Iii cotist i t i i t ioti  
d’un dispositif social étroitement lié ii 1 . h  oliition deb 
tecliniques ; dans le prkent chapitre, je voudr;iis corisidh-er 
l‘évolution d’un fait qui émerge avec l’homo sapicvis diins le 
développement des Antliropiens : I’apiitude a finer la pensée 
dans des symboles matériels. h i  effet, E i  l’art figuralit e t  
l’écriture ont déjà: fait l’objet d’innombrubles études, les 
rapports des deux domaines soiit souvent mal définis dans 
leurs liens et il semble que leur recherche dans une perspec- 
t ive  générale ne soit pas sans profit. Dans la troisième partie, 
les rythmes et les valeurs seront considérés danfi leurs aspects 
esthétiques, mais ici, A la fin de longs développements dans 
lesquels la matérialité de  l’homme a eté la préoccupation 
essentielle, il n’est pas inutile de considérer par quelles voies 
matériellas  est lentement construit le système qui assure it 

la société la conservation permnnente des produits de la pen- 
s& individuelle et collective. 
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1.A NAISSANCE DU GRAPHISME 

Les tout premiers témoins d’un graphisme mettent en pré- 
sence d’un fait très important. On n vu dans les chapitres 
II et III que la technicit6 i deux p8les de nombreux Vert&- 
Irés aboutissait chez les .4nthropiens ii lit formation de deux 
couples fonctionnels (main-outil et  face-langqe),  faisant 
intervenir a u  premier rang Iii motricité d e  la main et de 1:i 
face dans l e  niodelage de la pensée en instruments d’action 
ma térielle et en symboles sonores. L’émergence du symbole 
graphique à la fin du règne des Paléanthropes suppose I’éta- 
blissement de  rapports nouveaux entre les deux p6leç o p h i -  
toires, rapports exclusivement caractéristiques de  l’humanité 
au sens étroit d u  terme, c’est-ti-dire r6pondunt A une pensée 
eymbo1isa:ite duns In mesure où nous en  usons nous-mêmes. 
Dans ces nouvenux rapports, ln vision tient la place prédomi. 
nante dans lefi coiiples face-lecture et  main-graphie. Ces rap- 
ports sont exclusivement humains, car si l’on peut dire ii la 
rigueur de l’outil qu’il est connu pur quelques eremplee ani- 
maux, et  du  langage qu’il surplombe simplement les signaux 
vocaux du  monde animul, rien de comparable BU trilcé et ii 
la lecture des symboles n’existe jusqu’H l’auhe de l’homo 
sapiens. On peut donc dire que si, dans la technique et le 
langage de la totalité des Anthropiens, la motricité condi- 
tionne l’expression, dans le langage figurc des Anthropiens 
les plus récents la r6iiexion détermine le  graphisme. 

Les traces les plus anciennes remontent i la f i r i  du Mous- 
térien et deviennent abondiintes vers 35000 avant notre ère, 
durant la période de Chütelperron. Elles apparaissent en 
même temps que les colorants (ocre et  nianganèse) et lea 
objets de parure. Ce sont des lignes de cupules ou des séries 
de traits gravés dans l’os ou la pierre, petiies incisians éyui- 
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distantes qui apportent le témoignage d u  départ de la figii- 
ration ii l’écart du concrètement figuratiF et les preuves de 
manifestations rythmiques les plus anciennement exprimées : 
aucun sens précis n’est plus saisissable dans ces t r k  modestes 
témoins (figure 82) ; on y a vu des (c marques de chasse », 
une sorte de comptabilité, mais aucune preuve ~ubçtaiitielle 
dans le  passé ou le présent n’étaye raisonnablement line 
telle hypothèse. Les seuls rapprochements qu’on puisse faire 
sont peut-être a \ec  les chiiringu australiens qui sont des pla- 
quettes de  pierre ou de  I& gravées de motifs abstraits (spi- 
rales, lignes droites et groupe de points) figurant le corps de 
l’ancêtre mythique ou les lieux dans lesquels se déroule son 
mythe (figure 83). Deux aspects du  churinga paraissent 
susceptibles de guider l’interprétation des a marques de 
chasse 1) paléolithiques : tout d’abord le caractère abstrait de 
la représentation qui, on va le  voir, est également pr6sent 
dans le plus vieil art  connu, ensuite le fait que le churingn 
concrétise la récitation incantatoire, qu’il en est le  support et 
que l’officiant, du bout du doigt, suit les figures au rythme dc 
sa déclamation. Ainsi le churingu mobilise les deux sources 
de  l’expression, celle de la motricité verbale, rythmée, e t  
celle d’un graphisme entrniné dans le  même processus dyna- 
mique. Dire que lea sCrieo d’incisions du Paléolithique sup& 
rieur soient ussimilablm à des churinpa n’est nullement dana 
ma pensée mais j e  crois, parmi les interprétatiors possibles, 
que celle d’un dispositif rythmique de caractCre incantatoire 
ou déclamatoire est A envisager. 

S’il est un point sur lequel nous ayons maintenant toute 
certitude c’est que le graphisme débute non pas dans la 
représentation naïve du reel mais dans I’nhstrait. La décou- 
verte de l’art prehistorique à la fin du XIXO siècle a soulevé 
le  problème de l’état c( naïf », d’un art qui aurait représente 
ce qu’il voyait par une sorte de détente esthétique. On s’est 
vite aperçu, dès le début du sicele, que cette idée etait fausse 
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et qu’il fallait attribuer à des préoccupations de caractére 
magico-religieux l’art figuratif du Quaternaire (comme d’ail- 
leurs celui de  tous les hommes, sauf exceptions limitéies à des 
&tata de haute maturité culturelle). C’est toutefois récam- 
ment qu’on s’est aperçu que les documents magdaléniens sur 
lesquels se fondait l’idée du réalisme paléolitliique repré- 
sentaient un état déjà très tardif de l’art figuraiif puisqu’ils 
s’échelonnent entre 11 O00 et 8 O00 avant notre ère alors que le 
vrai début se situe au delà de  30 000. Ce qui est particulière- 
ment intéressant pour le présent propos, c’eat que le gra- 
phisme ne débute pas dans une expression en quelque sorte 
servile et photographique du réel, mais qu’on le voit s’orga- 
niser en une dizaine de mille ans à partir d e  signes qui 
semblent avoir exprimé d’abord des rythmes et non des 
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formes. C’est eii enet seulemerit aux environs dc 300nO que 
les prerniéres formes apparaissent (figurea 84 A 87)’ limitées 
d’ailleurs U des figures stEréotypées oii seuls quelques détails 
conventionnels permettent d’iiccrocher l’identification d’un 
animal. Ces considérations soiit propres ti faire ressortir que 
loart figiiriitif est, li son origine, directement lié au langage e t  
beaucoup plus pr t s  de I’kriture iiii sens le pliis liirge que de 
l’wuvre d’art. 11 est transpositioii symbolique et non ciilque 
d e  la rbülitC, c’est-à-dire qu’il y a entre le trwé dans lequel 
on admet de voir un bison et  le bison lui-inênie la distance 
qui  existe entre le mot et l’outil. Pour le signe comme pour le 
mot, l’abstrait correapond ir une adaptation progressive du  
dispositif moteur d’expression ti des sollicitations cérébrale8 
d e  plus en plus nuancées. De sorte que lm plus anciennes 
figures connues ne représentent pas des chasses, des animaux 
mourants ou de  touchantes scènes de  famille, ce sont des 
chevilles graphiques sans liant descriptif, supports d’un 
contexte oral irrémédiablement perdu. 
Le fuit que les documents d’art préhistorique soient trés 

nombreux et  qu’on commence h pouvoir traiter stiitisticliie- 
ment une masse dont l’ordonnance chronologique est définie 
dans ses grandes lignes permet de démêler, sinon de &chif- 
frer, le sens général des représentations : sous mille variantes, 
l’art préhistorique tourne autour d’un thème probablement 
mythologique oil s’affrontent complémentairement des images 
d’animaux et des représentations d’hommes et de femmes. 
LeR animaux paraissent correspondre ti un couple opposant le 
bison au  cheval et les êtree humains sont représentés par des 
symbole8 qui sont la figuration très abstraite des caractéris- 
tiques sexuelles (fig. 91 et vol. 2, fig. 143). 11 est très impor- 
tunt d’avoir pu déterminer Iii vuleur du contenu pour com- 
prendre le lien qui unit I’ubstraction et  les premiers syinboles 
graphiques. 
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PREMIER D~VELOPPEMENT DU GRAPHISME 

L a  séries rythmiques de bâtonnets ou de points ont pour- 
suivi leur existence jusqu’à la fin du Pidéolithitpe supérieur ; 
parallèlement, ii partir de l’Aurignacien, vers 30 O00 avant 
notre ère, s’ordonnent les premières figures. Ce sont jusqu’ii 
présent les plus vieilles œuvres d’art de toute l’histoire 
humaine et l’on s’aperqoit avec surprise que leur contenu 
implique une convention inséparable de concepts ditjii hau- 
tement organisés par le langage. Si le contenu est déjà très 
complexe, l’exécution est encore balbutiante : les meilleures 
représentations montrent, sans ordre, la superposition de ti.tes 
d’animaux et de symboles sexuels déjà extrémement stylisés. 
A l’étape suivante, durant le Gravettien, vers 20000, on 

voit s’organiser des figures plus construites. Les animaux Ront 
rendus par leur ligne de charpente cervico-dorsale à laquelle 
s’accrochent les détails caractéristiqum des espéces (cornea du 
bison, trompe du mammouth, criniére du chevnl, etc.) Le 
contenu des ensembles de figures eet le même que précédem- 
ment. Ce n’est que l’expression qui s’est perfectionnée. Au 
Solutréen, vers 15000, la technique du graveur ou du peintre 
est em posseasion de  toutes ses ressources, lesquelles ne Ront 
père  différentes de  celles du graveur ou du  peintre actuels. 
Le seme des figures n’a pas changé et les parois ou les p l aqua  
décorées déploient les innombrables variantes du thi-me des 
deux animaux, de  la femme et de  l’homme. Une curieuse 
évolution s’eet pourtant produite : les représentations 
humaines semblent avoir perdu tout caractère réaliste et s’etre 
orienté- vers lea triangles, les quadrilatères, les lignes de 
points ou de blîtonnets dont lee parois de Lascaux, pur 
exemple, sont couverles. Les animaux par contre s’acliemi- 
nent peu a i  peu vers le réalisme des formes et du mouvement, 
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ils en sont pourtant encore loin au Solutréen, malgr6 tout ce 
qu’on peut avoir dit sur le réalisme des animaux de Lascaux. 
Mai trise teclinique et contenu mythologique correspondent 
exactement iiu cariictke des figures du u moyen iige piiléoli- 
tliiyue D ; on ne peut pourtant assimiler ce% ensembles aux 
fresques des basiliques ou ii la peinture de chevalet. Ce sont 
en réalité des (c mythogrammes », quelque chose qui s’appa- 
rente plus à l’idéographie qu’à la pictographie, plus à la 
pictographie qu’à l’art descriptif. 

Le Magdalénien, entre 11 O00 et 8000, au moment des 
grands ensemblea d’Altamira ou de Niaux, montre, pour les 
figures humaines, tantôt un enfouissement encore plus pro- 
fond dans l’idéogriimme, tantôt au contraire un retour caté- 
gorique vers la représentation réaliste des hommes et des 
femmes. Les animaux, eux, sont pris dans un courilnt oii 
l’habileté va entraîner peu à peu les figures vers l’acadé- 
niisme des formes (c’est le moment d’nltiimira), puis un peii 
avant la fin, vers un réalisme maniéré aux précisions photo- 
graphiques dims le mouvement et dans la forme. C’est cet 
iiït de  la dernière période qui a &té le premier connu et qui 11 

fait naître l’idée du réalisme primordial. 
L’art paléolithique, par son immense étendue et l’ahon- 

dance de  ses matériaux, fournit un témoignage irrempla- 
çable pour la compréhension de ce que sont en rédi té  la fibw- 
ration artistique et l’écriture : ce qui apparaît, à partir de lu  
naissance de  l’économie agricole, comme deux voies diver- 
gentes, n’en constitue en réalité qu’une seule. I1 est très 
curieux de constater que l’expression symbolique atteint 
d’emblCe dès l’Aurignacien son plus haut niveau (figures 84 
à 87). On voit en quelque sorte l’art se détacher d’une véri- 
table écriture et suivre une trajectoire qui d’un départ dans 
l’abstrait dégage progressivement les conventions de formes 
et de mouvement, pour atteindre i~ la fin de la courbe le réa- 
lisnie et sombrer. Cette route a tant de fois &té suivie par les 
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arts historiques qu’il €aut bien admettre yu’elle correspontic 
ii une tendance générale, i un cycle de maturation. et que 
l’abstrait soit réellement à la source de l’expression pra- 
phique. Diins le chapitre XIV, le pro1)léme du retour des 
iiïts vers un abstrait repensé sera évoqué. On verra que In 
recherche d’une rythmicité pure, d’un non-figuratif diins l’iirt 
est la poésie modernes, née de la méditation des œuvres dc 
l’art des peuples primitifs vivants, correspond à une evasion 
régressive, à une plongée vers le  refiige den réactions p i -  
mordiales, autant qu’à un dépiirt. 

L’EXPANSION IWS SYMROIXS 

0 1 1  vient de voir que l’art figuratif est inséparable du  l a t i -  
giige et qu’il est né dans la constitution d’un couple intel- 
lectuel phonation-graphie. 1 1 eat par conséquent évident que, 
d&s la source, phonation et graphisme répondent au mcme 
but. Une part, peut-être la plus importante, de l’art figuré 
relève de  ce que, faute de mieux, j e  désignerai ici cnmme 
(( pirto-idhographie w .  Quatre mille ans d’écriture linéaire 
notis ont fait SCpiirer l’art et l’écriture et il faut un réel 
effort d’abstraction et  tous les travaux ethnographiques de 
ces cinquante dernieres années pour reconstruire en nous 
une attitude figurative qui a &té et qui est encore commune i 
tous les peuples tenus à l’écart de la phonétisation et sur- 
tout dii linénrisme graphique. 

Les linguistes qui se sont attiich6s ,i l’étude de l’origine 
de l‘écriture ont sou\ ent considéré les pictographies en pro- 
jetant sur elles une mentalité née de la pratique de l’écri- 
ture. II n’est pas sans intérêt d e  constater que les seules 
vraies (( pictographies n que nous connaissions sont toutes 
récentes et que la plupart d’entre elles sont nées, dans des 
groupes Piills éwitiirc, I)t&riciireincii1 U letir contact avec 
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des voyageurs ou des colons originaires de pays à écriture 
(figures 88 ii YO) ; aussi paraît-il impossible de se servir de  la 
pictographie des Esquimaux ou des Indiens comine d’un 
terme de comparaison pour comprendre l’idéographie des 
peuples antérieurs à l’écriture. D’autre part, on a souvent 
lié l’origine de l’écriture aux procédés de mémorisation des 
valeurs num6riques (entailles réguliéres, mrdcs nouées, etc.) ; 
si, effectivement, la linéarisation alphabétique peut avoir dès 
son origine entretenu des rapports avec des dispositits de  
numération qui étaient forcément linéaires, il n’en est pas 
de même pour le symholisme figuratif le plus ancien. C’est 
pourquoi je suis porté à considérer la picîographie comme 
autre chose qu’une forme d’enfance de l’écriture. 

Au niveau de  l’homme, 1ü pensée réfléchie est I mc’me 
d’abstraire de la réalité, dans un procemus d’analyse de plus 
en plus précis, des symboles qui constituent, parallèlement 
au monde réel, le monde du langage par lequel est assurée I& 
prise sur la réalite. Cette pensée réflechie, qui s’exprimait 
concrètement dans le langage vocal et mimique dee Aiithro- 
piens probablement dès leur origine, acquiert BU Paléoli- 
thique supérieur le maniement de representations permet. 
tant à l’homme de s’exprimer au  delà du  présent matériel. 
Sur les deux pôles du  champ opératoire se constiîuent, à 
partir des mêmes sources, deux langages, celui de I’aiidi- 
tion qui est lié à l’évolution des territoires coordinateurs des 
sons, et celui de  lu vision qui w t  lié i l’évolution des terri- 
toires coordinateurs des gestes traduits en symboles matéria- 
lisés graphiquement. Ceci expliquerait que les plus vieux 
graphismes connus soient l’expression nue de valeurs 
rythmiques. Quoi qu’il en soit, le s.ymbolisme graphique bétié- 
ficie, par rapport au langage phonétique, d’une certaine indé- 
pendance : son contenu exprime dans les trois dimensions de 
l’espace ce que le langage phonétique exprime dans l’unique 
dimension du  temps. La conquete de l’écriture a été précisé- 
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ment de  faire entrer, par l’usage du  dispositif linéaire, 
l’expression graphique dans la subordination complète it 

l’espression phonétique. Au niveau où nous nous eituons 
ciicore, la liaison du  langage ii l’expression graphique est de 
coordination et non de subordination. L’image possitde alors 
tine liberté dimensionnelle qui manquera toujours à l’écri- 
tu re ;  elle peut déclencher le processus verbal qui aboutit 
ii li1 r6citation d’un mythe, elle n’y est pas attachée et son 
vontexte disparaît avec le récitant. C’est &e qui explique la 
ricbhesse d‘expansion de3 symboles dans les systèmes situés 
(-ti deqü de l’écriture linéaire. Les auteurs les plus divers, ;I 

l‘oc*(-iision de tïiivaux sur la Chine primitive, sur l’Australie, 
$tir les Indiens d’Amérique du Nord, ou sur certains peuples 
(l‘Afrique noire, ont dégrigé les lignes d’une pensée mytho- 
logique oii l’ordre du monde s’intcgre dans LUI systi-me dc 
correspondunces symboliques d’une richesse extraordinaire. 
Plusieurs d’entre ei;x ont souligné l’existence chez les peuple8 
observés de riches systémes de représentiition graphique. 
Ilans auciin d’entre eux, sauf pour les Chinois dont on ne 
stisit les documents qu’aprcs le passage ii l’écriture, on ne 
SC: trouve en présence d’autre chose que de groupes de figures 
coordoriii6es dans un système étranger à l’organisation 
t i t ihire et par conséquent aux possibilités d’une plionétisa- 
tion continue. 11 esiste, en quelque sorte, entre le contenu 
des figures de l’art paléolithique, celui des figures des 
Dogons d’Afrique ou des peintures sur écorces des Austra- 
liens, par rapport iiu dispositif de notation linkiire, la mî-me 
distance qui existe entre le mythe et le récit historique. 
Mythologie e.t graphisme mu1 tidimensionnel sont d’ailleurs 
iiormnlemerit coïncidents dans les sociétés primitives e t  si 
j’osiiis user du strict contenu des mots, j e  serais tenté d’6qui- 
librer la (( mytho-logie D qui est une construction pluri- 
dimensionnelle reposant sur le verbal par une a mythogra- 
phie ’) qui pn es1 le strict correspondant rnnnuel. 
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1.a plus longue partie de l’évolution de l’homo supiens s’est 
d6roulee dans des formes de  pensée qui nous sont devenues 
btrangères alors qu’elles restent sous-jacentes 5 une part 
importante de  120s comportements. Alors que nous vivons 
tliiiis la pratique d’un seul langage, dont les sons s’inscriveot 
clans une écriture qui leur est associée, nous concevons avec 
pcinc la possibilité, d’un mode d’expression où la pensée dis- 
pose graphiquement d’une organisation en quelque sortc 
rtiyonnante. L’un des faits les plus frappants dans l’&ide dc: 
I’iirt paléolithique est l’organisation des figures sur les parois 
des cavernes (figure 91). Le nombre des espéces animales 
representées est peu élevé e t  leurs rapports topographiques 
sont constants : bison et cheval occupent le  centre des pan- 
neaux, bouquetins et cerfs les encadrent 8Ur les bords, lions 
ot rhinocéros se situent ii la périphérie. Le même thèmc peut 
se répéter plusieurs fois dans la même caverne : il fie 

retrouve, identique malgré ses variantes, d’une caverne Q 
l’autre. I1 s’agit bien, par conséquent, d’autre chose que 
d’une représentation accidentelle d’animaux de chasse, 
d’autre chose aussi que  d’une (( écriture D, d’autre chose 
encore que de  a tableaux ». Derrière l’assemblage symbo- 
lique des figures a forcément existé un conteste oral avec 
lequel l’assemblage symbolique était coordonné et dont i l  
reproduit spatialement les valeurs (figures 92 et  93). Le inêmc 
fait est sensible lorsque les Australiens exécutent sur le sable 
lea figures en spirales qui expriment symboliquement le 
déroulement du  mythe du lézard ou de  la fourmi à miel, ou 
lorsque les Aïnous matérialisent dans une coupe (le hoie 
wulpté le récit mythisé du  sacrifice de l’ours (figure 04). 

Un tel mode d e  représentation est lié presque par iliItiir(* 
au  symbolisme cosmique et  son évolution sera reprise au  
chapitre XII1 au  sujet de I’huinanisation du temps et de 
l’espace. II résiste 9 l’apparition de l’écriture SUI’ laquelle il 
:I cxercS une infliicnco <*onnidi.rablc, dam ICR civiliwtions 
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oit l’idéographie a prévalu sur la notation phonétique 
(figures 95 à 97). 11 reste encore vivant dans les branches de 
la pensée néea au début de  l’expression écrite linéaire et les 
esemples sont très nombreux, dans différentes religions, 
d‘organisation spatiale de figures symbolisant un contexte 
mythologique au  sens précis des ethnologues (figure 98). Il 
prévaut encore dans les sciences où la linéarisation de I’écri- 
tiire est une entrave et  1’i.quiition algébrique. les formules de 
In chimie organique y trouvent le moyen de rompre la 
contrainte unidimensionnelle, dans des figures où la phone- 
tisation n’intervient que comme un commentaire et où l’as- 
semblage symbolique (( parle )) par lui-meme. 11 resurgit 
enfin dans l’expression publicitaire qui fait appel à des 
état8 profonds, infra-verbaux, du  comportement intellectuel 
(figure 99). 

Si donc l’art est intimement lit5 ii la religion, c’est parce 
que l’expression graphique restitue au  Iiingage la dimension 
de l’inexprimable, la possibilité d e  multiplier les dimen- 
sions du  fait dans des symboles visuels instantanément acces- 
sibles. La liaison fondamentale de l’art et d e  la religion 
est émotionnelle, mais elle ne l’est pas de  manière vague, elle 
tient étroitement ii la conquête d’un mode d’expression qui 
restitue la véritable situation de l’homme dans un cosmos oii 
il s’inscrit comme centre et qu’il ne tente pas encore de  
percer par le trait d’un raisonnement où les lettres font de 
la pensée une ligne phétrante ,  de longue portée, mais mince 
comme un fil. 

L’ÉCRITURE ET LA LIN~ARISATIOK DES SYMROLES 

On ne connaît avec certitude aucun système graphique assi- 
inilable, même de  loin à l’écriture linéaire chez d’autres 
peup la  que les agriculteurs. Les exemples clasniquea des 
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Esquimaux ou des Indiens des plaines se référent A des 
groupes qui ont créé une pictographie par contamination avec 
les alphabets. En effet, ce qui distingue fondamentalemerit 
l’enregistrement a mythographique D est sa structure ;i 
deux dimensions qui l’éloigne du langage parlé dont l’éniis- 
sion est linéaire. Par contre, lee survivances du système dc 
figuration pluri-dimensionnelle assurent dans de nomhreuses 
écritures non alphabétiques la charpente du premier s) stèmc 
de notation ; il en est ainsi pour l’Egypte, pour la Chine, 
pour les Mayas ou les -4ztèques. Dans ces a écritures n o i i  

serait tenté de supposer un départ pictographique, diink 
lequel les signes figurant des objets concrets comme un brieuf 
ou 1111 homme en marche se seraient alignés pour répondre 
au fil du langage. Sauf dans des énumérations compinbles, mi 
Chine proto-historique o i t  sur des tablettes I)r(”.li~~-arirntules. 
on ne connaît e n  fait aucun témoin pictographique ii la  racine 
des écritures et le passage se fait de groupes de figures inytho- 
graphiques, simples N gravures rupestres >) ou décors d’objets, 
à des symboles linéariséa et déjà profondément engugéis dans 
la phonétisation. 

L’hypothèse pictographique suppose un départ à zéro, 
l’idée initiale d’aligner des images pour les appliquer sur un 
fil verbal ; ce serait une hypothèse admissible s’il n’a\ait 
existé antérieurement aucun autre systènie symbolique, mais 
qui peut être fausse si l’on applique la règle du milieu fiivo- 
rable et si l’on admet un passage et non une coupure, I.’i.nier- 
gence de l’écriture ne  se fait pas plus à partir d’un d a n t  
graphique que celle de l’agriculture ne se fait sans interven- 
tion d’états antérieurs. Le systéme den représentations orga- 
nisées de symboles mythiques et celui d’une comptahiliti. 
élémentaire semblent se conjuguer A un certain moment 
(figure 100). variable suivant les régions du globe, pour don- 
ner naissance aux systtmes d’écriture sumériens ou chinois 
primitifs oii les images empruntées au répertoire figuratif 
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a - 100 
b - 

ordinaire subissent une simplification intense et se rangent ;i 
la suite les unes des autres. Le procédé n'assure ~ H R  encore de 
véritables textes, mais permet des dénombrements d'êtres 
vivants et d'objets. ILI simplification des figures, déterminée 
par le caractère peu monumental et provisoire des documents, 
a &té la source de leur détachement progressif du contexte 
qii.elle9 Gvoquaient matériellement ; de symboles nux impli- 
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ciitioiis estensiblea, elles sont devenues des signes, de veri- 
tables oiitils au  service d’urie mémoire dans laquelle s‘intro- 
duit  la rigueur comptable. 

La constitution d’actes comptiibles 011 gCnéiiIogiques écriis 
est étriliigére au  dispositif social primitif et  ce n’est qu’à 
pariir de la consolidation des orgiinismes iigricoles iirlaiii- 
sés que la complexité sociale se traduit par l’apparition de. 
pièces faisant foi à l’égard des hommes ou à l’égard des dieux. 
Si l’on peut conccvoir une comptahilit6 dans laqiiellc s’ali- 
gnent des chiffres et des dessins simplifiés d’iiiiimiiiix oit (Ir! 

mesurés de gritin, III liiiéarisiition de  signes piciograpliiqucs 
exprimiiiit de3 actions et  non plus des objets est difficile. ;i 
concevoir sans intervention du phénomhe  phonétique. Ide 
a mythogramme )) en effet est déjà un idéogramme, on peut 
s’en rendre compte par  ce qui  en survit jusque dans iiotrc 
pensée acîiielle : la juxtaposition d’une croix, d’une lance 
e t  d’un roseau portant une éponge suffit pour dEclenrher 
I’idéle de lit Passion du Christ. La figure est étrangisre ii toute 
notation orale phonstisée, elle est douée par contre d’iiiie 
extensibilité que l’écriture ignore, elIe contient toiites les p u s -  
sibilités d’extériorisation orale depuis le mot <( Pfission )) 

jiisqu’aux comnientaires les plus vastes sur la rnétlipliysiqiie 
chrétienne. Soiis cette forme, l’idéographie est antérieure ;i l i i  

pictographie et tout l’art paléolithique est idéographique. 
II est, (l’autre part, facile de  concevoir un s y s t h c  (lui 

aligne trois traits et  le dessin d’un b a d ,  sept traits et celui 
d’un siic de grain. Dans ce cas, la phonétication est spoiitn- 
née, la lecture proprement inévitable. C’est probablement la 
seule forme de pictographie qui ait exist6 iî l’origine de 
l’écriture. A peine est-elle née qu’elle n’a pu que confluer 
immédiatement avec le système idéographique préexistant. 
Cette confluence spontanée expliquerait le  fait que les pliis 
anciennes écritures de la RICditerranee, d’Extrême-O’rient -oti 
d’ Aniériyue débutent à 1.7 fois dans des notations niiniériqiics 
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ou ciileildériyues et dans celle de noms de diviiiites ou (le 
hiiuts personnages, sous la forme de figures assemblées en 
petits groupes à la manière de mythogrammes successifs. Les 
&cri titres égyptienne, chinoise et aztéque sont connues comme 
(les files d e  mythogrammes phonétisés et non sous la forme. de 
pictogrammes iilignés (figures 100 à 102). Lu plupart des 
auteurs récents ont très bien perçu la difficulté1 de l’étape 
pictographique pour conduire à l’écriture phonétieée, mais 
ils ne semblent pas avoir perçu le lien qui existe entre le trés 
vieux systéme de notation mythographique qui implique une 
idthgraphie hors des dimensions orales et une écriture qiii 
paraît LU: phonéiiser à partir des nombres et deq quantités. 

L’RCRITURE CHINOISE (figure 105) 

Le nombre des écritures qui ont t i h i t i  R des systémeq pho- 
nétiques complètement élaborés est trks restreint, malgré 
la variété des écritures phonétiques connues. En effet les écri- 
tures américaines sont mortes avant d’avoir pu se dCvelopper 
au  delà des premiers stades. L’écriture de l’Indus n’a pas 
laissé de descendance connue. Le bloc des écritures du  
Proche-Orient une fois créé, il n’y eut plm de raisons, sauf 
très exceptionnelleinent, pour d’autres départs e t  les langues 
eurasiutiques passèrent directement aux écritures de  sylla bee, 
de  consonnes ou aux alphabets. Il ne reste, aux deux pdes  
des civilisations unciennes, que 1’Egypte et la Chine pour 
développer les systémes idéographiques phonétisés. L’Egypte 
a perdu progressivement, ir partir du VIP siècle avant notre 
ère, une grande pnrtie d e  son archaïsme et la Chine a conduit 
jusqu’à nous le seul systéme qui ait conservé plu6 d’une 
dimension aux symboles graphiques. 

Le système chinois combine les deux aspects opposés de lu 
notation graphique. C’est une écriture en ce sens que chaque 
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ciir:i(*tCre contient les i.li.meiits d e  son phonétisme et occupe 
linéairement par rapport aux iiutres cariictères une poYition 
qui permet de  lire oralement des phrases. Toutefois, 1ii 
référence phonetique du mot est un à-peu-prCs, c'est-&-dire 
un idbgriiinme qui ne sert plus qu'ù représenier tin son, 
i.titpe que les Iiingi~es 1i lettres ont connue elles aussi. Avec plus 
de subtilitbs, comme outil phonétique, le chinois correspond 
approximativement ai1 stade du  calembour graphique ou du 
ri.Lus par lequel on lit (( il verrait n daris les signes (( Ile-ver- 
h i e  ». Si imparfiiit soit-il, cet outil, pnr lit multiplicité des 
signes, a assuri: en réalitéi une satisfaisante notation phon& 
tique ( IC Li larigue. Mais, il fiiut remarquer que seule! la ira- 
ditioii oriile peut iissurer le maintien du plionétiame et que. 
siius elle, les ciiriivtiv-es chinois seraient ir jiimais impronon- 
çi11)Ies nirriit: si 1 ' 4 ~  pi>s&diiit l'enregistrement de la Iiinyue 
perlée. ()icoi qu'il e n  soit, I'bcriture chirioise, diiiis non rôle 
ptionhtique, r6pond it Iii rCgle d'une écriture puisqu'elle 
enregistre des sons dont l'ordre reconstitue le débit du 
la nga ge. 

Le Chinois est, du  point de vue linguistique, considéré 
comme une écriture de mots, chaque signe représentiiiit non 
pas une lettre mais le son d'lin mot. 1.a situation est ambiguë 
car, le mot chinois de polysyllabique qu'il était étant devenu 
monosjlliibiyue au cours des siècles, il en résulte : 1" que 
l'écriture littéraire est pratiquement une suite de mots-syl- 
Iabes difficilement compi6hensibJes sans le secour8 de la lec- 
ture visuelle ou-mentale des signes correspondants ; 2" que Iii 

langue parlee en couplant des monosyllabes a reconstitué de 
nombreux di-syllabes ou tri-syllabes qui font que la notation 
écrite de la langue parlee aboutit à une écriture syllabique. Sous 
ces deux aspects, le chinois montre bien que l'écriture est née dii 
complénieni de deux systèmes : celui des (( mythogriimmes )) 

e t  celui de lii  liiiéarisation phonétique. L'adaptation un p i  

forcée et souvent lilborieuse du chinois nu phonétisme et le 
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fait que, finalement, il y repond relativement bien ont pré- 
servé sous une forme particulière la notation mythogra- 
phique et non simplement le souvenir d’un état u pictogra- 
phique ». 

En effet, les plus anciennes inscriptions chinoises (du 
xie-xiie siècle avant notre ère) s’offrent, comme les premières 
inscriptions égyptiennes et  comme les glyphes aztèques, sous 
forme de  figures assemblées par groupes caractérisant l’objet 
ou l’action avec un halo qui déborde très largement le sens 
rotréci qu’ont pris les mots dans les écritures iincaires. 
Transcrire en lettres ngun (la paix) et kiù (la famille) corree- 
pond ii l’énoncb de concepts réduits à leur squelette. Rendre 
l’idée d e  paix en plaçant une femme sous un toit ouvre iine 
perspective proprement u mythographique parce que cela 
ne correspond ni à la transcription d’un son, ni à la represen- 
tation pictographique d’un acte ou d’une qualité, mais à 
l’assemblage de deux images qui entrent en jeu avec toute 
lii profondeur de leur contexte ethnique. 1.e fait est plus 
sensible encore lorsqu’on voit l’assemblage du toit et du porc 
figurer la famille, dans un raccourci où toute la structure 
techno-économique du groupe familial de la Chine archaïque 
apparaît en arrière-plan: 

On pourrait penser qu’en définitive peu de chose distingue 
une telle écriture de la pictographie, si l’on entend par picto- 
graphie la succession de  dessins figurant des actions ou des 
objets hors de tout plionbtisme. L’écriture chinoise s’en rap- 
procherait en apparence I>iiï  son principe selon lequel une 
moitié du caractére est (( pictographique 1) l’autre phoné- 
tique, mais ce serait restreindre abusivement leur sens que de 
ne voir dans les caractères chinois qu’un indicatif de caté- 
gorie (radical) accolé A une particule phonétique. I1 suffit de 
prendre un exemple actuel comme u lampe électrique )) pour 
s’apercevoir de la flexibilité que conservent ces images 
(fig. 103). Tien-k’i-teng pour le sujet parlant ne veut rien dire 
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d’autre que a lampe électrique 1). L‘apposition des trois carac- 
tères a éclair-vapeur-luminaire )) pour le lecteur attentif ouvre 
tout un monde de  symboles qui auréolent l’image bande  de 
la lampe électrique : la foudre sortant d’un nuitge de pluie 
pour le  premier caructére ; la vapeur montant au-dessus de la 
marmite de  ria pour le second caractère ; le feu et un réci- 
pient ou le feu et l’action de  monter pour le troisième. Images 
parasites sans doute et  susceptibles de  donner à la pensbe iinc 
démarche diffuse, sans rapport avec l’objet meme de lit nota- 
tion, sans intérêt même lorsyu’il s’agit d’un objet moderne, 
mais un exemple aussi banal est propre à faire sentir en quoi 
a pu consister une pensée liée à l’évocation de schèmes multi- 
dimensionnels diffus, par opposition au  systcme qui a 
enfermé progressivement les langues dans le phonétisme 
lineaire. 

11 est intéressant de noter que le confluent, dans la langue 
chinoise, de la notation idéographique et de  la notation pho- 
nétique au  moyen d’idéogrammes vidés de sens a en quelque 
sorte approfondi, en la déviant, la notation mythographique, 
créé entre le son noté (matière poétique auditive) et sa notu- 
tion (fourmillement d’images) une relation très riche en sym- 
boles, qui donne à la poésie et à la calligraphie poétique chi- 
noises d’extraordinaires possibilités ; le rythme des mots est 
balancé par celui des traits, sur des images aux rapports 
complexes oil toutes les parti- de chaque caractère et les 
carilctGp de  l’un A l’autre scintillent d’allusions autour des 
mots. 

Les deux aspects idéographique et  phonhtique de l’écritiirc 
Chinoise sont à tel point A la fois complémentaires et étran- 
gers l’un à l’autre que chacun a donné naissance, hors de  
Chine, à des systèmes de notation différents. I.’emprunt d e  
l’écriture chinoise par le japonais est difficile i\ définir dans 
des termes qui parlent ii un esprit européen (figures 104 
et 105). 1x8 deux langues sont beaucoup plus éloignées l’une 
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de l’autre que le latin et l’arabe et l’écriture chinoise adhi:re 
à la langue japonaise i peu pres comme si l’on s’évertuait 
à écrire le  francais en collant A la file des timbres-poste dont 
l’image principale s’apparenterait approximativement au  sen9 
des mots à transcrire : tout le système grammatical Eclinppc 
en mîlme temps que tout enregistrement phondtique. L’em- 
prunt de-s cariicteres s’est donc fait sur iin plan ntrictemenl 
idéogre phique, le phonéîisme jiiponais ailhéraiit A des Bignes 
vid6s de  leurs sons cliiiiois ; exiictement comme le aignc. 3 
est lisible dans chaque langue avec un phonétisme différent. 
Ici l’emprunt ne porte pas sur dix signes, comme pour nos 
chiffres, mais sur des milliers de signes qui en définitive 
laissent la mutière sonore de  la langue en dehors de l’écri- 
ture. LR mat ihe  idéologique elle-même est limitée aux 
concepts, en dehors de  toute flexion grammaticale dont rien 
ne  rend compte. Pour coniyenser cette carence, l e  japonais 
a pris au  chinois, au  vxiP siècle de notre <*re, 48 caracti-res 
utilisés pour leur valeur phonétique seule et en a forgé u t i  

répertoire de  notation syllabique qui s’est insinué entre les 
idéogrammes, de sorte que si le chinois, dans un dispositif 
,i déments pluri-dimensionnels, a introduit dans chaque 
groupe de figures formant un caractcre de quoi en rendre 
compte phonetiqitement, l e  japonais a dépouillé Ics carne- 
t6re.s de couleiir phonetique pour accoler postérieiireinent à 
chaque cariictCre des signes phonétiques distincts. 

Le système cliiiiois et le système japonais sont jugés peu 
c prntiques n, inad6quats i l’objet proposé qui est la ira- 
durtion graphique du  langage oral. En rCi11ité. un tel jugc- 
inant n’est viilitblti que dans la inenure où IC liingüge &rit cst 
destiné ii traduire &conorniquement des notions pauvres, mais 
précises, dont l’üjusteiiient linéaire assure l’efficacité. Le 
Iüiiglige des techniques et de lit science correspond A de telles 
caractéristiques et les alphabets y satisfont. II me semble 
qu’il est possible de  ne  pas perdre de vue lea autrea procé- 
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(16s d’expreççion de la pensée, en particulier ceiix qui tra- 
duisent la flexibilité des images, le halo des associations, tout 
ce qui gravite autour du point central d’un concept de repré- 
sentations complémentaires ou opposées. I.’écriture chinoise 
reprbsente un Ptat d’équilibre unique dans l’histoire Iiumaine, 
caelui d’une écriture qui a permis (malgré tout) de traduirc 
ilsez fid6lement les mathematiques ou la biologie sans perdre 
la possibilité du  recours au  plus vieux système d’expression 
graphique, juxtaposition de symboles qui créent non pas des 
phrases milis des groupes d’images significatives. 

J I  es1 inutile de faire un long historique des écritures 
lin6;iires. A partir des écritures suméro-akkadiennes, qui des 
avant 3 O00 comportaient un trés grand nombre d’idéogrammes 
en cours d’évolution vers la transcription phonétique, on 
aboutit aux écritures de consonnes dont le phénicien donna 
le plus vieil exemple vers 1200 avant notre ère, puis i 
I’alphiibet grec du  VIII’ siécle avant J.X. (:ette 6volution 
continue fait traverser toutes les étapes pos;sil>les de In rep+- 
senlation réilliste d’un objet pour traduire le mot qui  s’y 
applique, de la même représentation pour transcrire diiiis 
d’autres mots le son équivalent suivant le Bystème du rébus, 
de la simplification qui rend l’objet méconnaissable ct en 
fait un symbole strictement phonétique et de l’assemblage 
de symboles distincts pour transcrire les sons en associant des 
lettres. Cette évolution a 616 maintes fois décrite, elle fiiit le 
gloire des grandes civilisations et  ii juste titre puisque c’est 
elle qui a mis entre leurs mains l’instrurncnt de  leur ascension. 

En effet, il existe un lien immédiat entre l’évolution techno- 
6conomique du bloc des civilisations méditerranéennes et 
civol)6cnncB cl l’outil griiphi(lü<. q~’e1lce oi i l  perfectionné. 
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On a vu précédemment que  I C  r6le de la main, comme moyen 
de création de l’outil, équilibrait l e  r81e defi organes faciaux, 
moyens de création du langiige verhal ; on a vu aussi qu’A un 
certain moment, antérieur de peu à l’apparition de l’homo 
sapiens, 1;i main inaugurait son rble dans la création d‘un 
mode d’expression graphique équilibrant le langage ve r ld .  
La main devenait ainsi créatrice d’images, de symboles non 
directement dépendants du  déroulement du langage verhal, 
mais rkellement parallèles. C’est dans cette étape que SB 
constitue un langage que j’ai nommé, faute de mieux, 
(( mythographique n parce que la nature des associations 
mentales qu’il suscite est d’un ordre parallèle à celui du 
mythe verbal, étranger à une spécification rigoureuse des 
coordonnées spatio-temporelles. L’écriture, A son premier 
stade, conserve une large part de cette vision pluri-dimen- 
sionnelle : elle reste: apte à susciter des imagen mentales non 
par; irnprkises, Inais nimbées et susceptihles de se porter 
<Iiir~s plusieurs dirertiona divergentes. Si I’kvolution anetn- 
mique de l’homme i t  &It; le pas à l’évolution des moyens 
techniques, i’évoliition globale de l’humanité ne perd rien de 
sa cohkence. L’homnie de Cro-Magnon possédait un cerveau 
qui valait peut-être le ribtre (rien ne prouve en tout cas le 
contraire) mais il était loin d’être en état de  s’exprimer ;i 111 
mesure de son appareil neuronique ; l’évolution est avant 
tout celle des moyens d’expression. Chez les Primates, il 
existe un équilihre cohérent entre les actions de  la main et 
celles de la face et le singe use merveilleusement de cet 
6quilibre jusqii’aii point de faire jouer ii ses joues le rôle 
d’instrument de transport alimentaire que sa main, encore 
enga6i.e diïns la marche, ne peut remplir. Chez les Anthro- 
piens primitifs, la main et la face divorcent en quelque sorte, 
concourant l’une par l’outil et la gesticulation, l’autre par 
la phonation, ii In recherche d’un nouvel équilibre. Lorsque 
la figuration graphique apparaît, le parallélisme est rétn- 
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Mi, la main a son langiige dont l’expression se rapporte A lit 
vision, la face possklc le sien qui est lié ii l’audition, entre 
les deux règne ce hitlo qui confère un caractere propre .? In 
pensée antérieure l’écriture proprement dite : le geste inter- 
prète la parole, celle-ci commente le graphisme. 

Au stade du graphisme linéaire qui caractérise l’écriture, 
le rapport entre les deux champs évolue de nouveau : pho- 
nétisé et linéaire dans l’espace, le langage écrit se subor- 
donne complètement au langage verbal, phonétique et linéitire: 
dans le temps. Le dualisme verbal-graphique dispariiît e t  
l’homme dispose d’un appareil linguistique unique, instru- 
ment d’expression et de conservation d’une pensée elle.mCme 
de plus en plus canalisée dans le raisonnement. 

LE RESSERREMENT DE 1.4 PENS& 

Le passage de la pensée mythologique ;;i lit pensée riilion- 
nelle s’est fait par un glissement très progressif et dans un 
synchronisme complet avec l’évolution du groupement urbain 
et de la métallurgie. On peut situer vers 3500 avant notre 
ère. (2500 ans aprcs l’apparition des premiers villages) les 
premiers germes mésopotamiens de l’écriture. Deux mille ans 
plus tard, vers  1500 avant notre ère, les premiers alphabets 
consonnantiques apparaissent en Phénicie, vers 750 les alpha- 
bets à voyelles Ront installés en Grèce. En 350, la philosophie 
grecque est en plein essor. 
Sur l’organisation de  la pensée primitive, on possi.de des 

tkmoignages difficiles ii interpréter, soit parce qu’il s’agit 
d’exploiter des documents préhistoriquea très fragmentaires 
soit parce que les documents sur la pensée des Australiens ou 
des Boschimans ne nous parviennent que filtrés par des ethno- 
graphes qui n’ont pas toujours fait leur propre analyse. Ce 
qu’on en sait est en faveur d’un processus où l’oppositioii 
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entre les valeurs s’ordonne dans une logique de participa- 
tion qui a fait un moment considérer le rajsonnement des 
primitifs comme cc pré-logique D. La pensée primitive parai1 
se mouvoir dans un temps et 11x1 espiice constammerit remis 
en question (voir chapitre XIII). La coordination libre entre 
le langage verbal et  les figurations graphiques est certiiine- 
ment l’une des sources d e  cette pensée dont l’organisation 
spatio-temporelle est différente de  la nôtre et  implique une 
continuité permanente entre le sujet pensant et  Ir: milieu 61.11 

lequel s’exerce sa pensée. 
La discontinuité apparaît avec la fixation agricole et  les 

premieres écritures. Le fondement repose sur la création 
d’une image cosmique dont le pivot est la cité. La pensée des 
peuples agriculteurs s’organise si la fois dans les dimensions 
du temps et  de l’espace à partir d’un point de référence, 
omphalos autour duquel gravite le  ciel et duquel s’ordonnent 
les distances. La pensée d e  l’antiquité. pré-alpliabétiqiie est 
rayonnante comme le corps de l’oursin ou de  l’astérie, elle 
commence à peine ii acquérir la locomotion rectiligne clans 
les écritures archaïques dont les moyens d’expression restent: 
sauf pour la comptalilitc, encore trCs diffus. L’emprisonne- 
ment d u  monde. dans le  réseau des symboles <( exacts >) n’est 
qu’ébauché e t  la pensée atteint dans la Méditerranée ou la 
Chine du premier millénaire avant notre ;re le point culini- 
nant  d e  richesse dans le maniement de la pensGe mytholo- 
gique. Le monde est alors celui de la calotte céleste unie ;i la 
terre dans un réseau d e  correspondances illimitces, âge d’or 
d’une connaissance pr6-scientifique qui a laissé coinme iin 
souvenir nostalgique jusqu’aux temps actuels. 

Le moiivement déterminé par  la sédentarisation agricole 
concourt, on l‘a vu, A une emprise de plus en plus étroite 
d e  l’individu sur le monde matériel. Ce triomphe progressif 
de l’outil est inséparable clc celui du  langage, il ne s’agit en  
fa i t  que d’un seul phhomène  ait mCine titre que teoliniquc e t  
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société ne sont qu’un même objet. Le langage se trouve en  
Enit au mEme plan que les techniques i partir du  moment oii 
l’écriture n’est plus yn’un moyen d’enregistrer phonétique- 
ment le déroulement du discours, et  son ef ficacité technique 
est en proportion de l’élimination du  lialo d’images asso- 
ci6es qui caractcrise les formes archaïques d e  l’écriture. 

C’est donc vers un resserrement des images, vers une rigou- 
reuse linéarisation des sFml>oles que tend l’kriture. Armée 
de  l’alphabet, la pensée classique et  moderne possède plus 
qu’un moyen de conserver en mémoire le compte exact de ses 
acquisitions progressives dans les diff2rents domaines de son 
activité, elle dispose d’un outil par leyuel IC symbole pensé 
subit la même notation dans la parole et dniis le geste. Cette 
unification du processus expressif entraîne la subordination 
du graphisme nu langage sonore, elle réduit la déperdition de  
symboles qui est encore ciiractéristique de l’écriture chi- 
noise et correspond au  même processus que suivent lee 
techniques a u  cours de  leur évolution. 

Elle correspond aussi it un  appauvrissement des moyens 
d’expression irrationnelle. Si l’on considére que la voie sui- 
vie  jusqu’à présent par l’humanité est totalement favorable 
ii son avenir, c’est-à-dire si l’on accorde une totale confiance 
dans toutes ses conséquences i la fixation agricole, cette 
perte de la pensée symbolique multi-dimensionnelle n’est pris 
à considérer comme autre chose que I’aniéliorntion de la 
course des Equidés lorsque leurs trois doigts se sont réduits 
à un seul. Si, par contre, on considère que l’homme réalise- 
rait sa plénitude dans un équilibre où il garderait contact 
avec la totaliti: du réel, on peut se demander si l’optimum 
n’est pas rapidement dépassé R partir du moment où l’utilita- 
risme technique trouve dans une écriture complètement cnnn- 
lisée le moyen d’un déveIoppement illimité. 
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AU DELA DR L’kCRITCrRE : I.’AUDIO-VISIiEI. 

L’écriture alphabétique conserve ii la pensbe uti certain 
niveau de symbolisme personnel. En effet dans l’écrit: lii 
vision conduit A une reconstruction dit son qui reste indivi- 
duelle et, diins une marge étroite mais certaine, à une inter- 
prétation personnelle de la matiisre phonétique. Plus encore. 
les images décleiiclii.es piir lit lecture restent-elles Iii pro- 
priété, dc  richesse variiib!e, de l’imagination du lecteur. En 
changeant de  plan, en rempl;tq;int les symboles iclbogra- 
pliiques par de8 lettres, 1’aIplinl)et n’abolit pas toutes les pos- 
silJilitCs de recrCatioii. J h  d‘iiiitres termes. si l’écriture 
;ilphiibétiqiie répond ~ U X  Lesoins de 1;i m6moire sociale (voir 
cliiipitre VII) elle conserve ii I’individii le hénéfice de I’efTort 
d’interprétation qu’elle en exige. 

On peut sc demander si l’écriture n’est pos cléji 
vondamnée, malgré l’importance croissitnte de la mat i iw 
imprimée à l’époque présente. L’enregistrement sonore, l e  
cinémit, lit télevision sont intervenus en iin demi-sitcle dans 
le prolongement de la trajectoire qui prend son origine avant 
l’Aurignacien. Des taureiiiis et chevaux de 1,;iscuus ilus signes 
mésopotamiens et ii 1‘ulphel)ei grec, les syinl~olcs figurés pas. 
sent du  mythogramme ir l’idéogramme, (le I‘idéogriiitime i 1ii 

lettre et  la civilisation matérielle prend appui sur des syrii. 
boles dans lesquels le jeu entre la chiiiiie de concepts &mis 
et  leur restitution devient de plus en plus étroit. L’enre- 
gistrement de  la pensée et sa restitution mécanique restrei- 
gnent encore ce battement et  l’on doit se demander quellcs 
conséquences un tel resserrement entraine. Awez curieuse- 
ment l’enregistrement mbciinique des images a sui1.i en moins 
d’un siècle la même trajectoire que l’enregistrement de la 
parole avait parcouru en quelques millénaires. Ce sont en 
effet les images visuelles it deux dimensions qui, par Iii pho- 
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toprit phie, connaissent d’abord la reproduction aiitomntiqiie. 
Puis, comme est intervenue l’écriture, Iri piirole connnî t .  n\ec 
le phonographe, sa fixiition mécanique. Jiisqu’i‘i (’e p o i i i t ,  les 
mbcanisnies d’assimilation rneiiiale ne subissent :iiiciine clin- 
torsion : purement statique et visuelle la photogriiphie laisse 
I’iriterprétiiiion aiisei libre que l’était celle dii P;iIéolitliiqiie 
devitlit les bisons d’Altamira. Le phonogrii plie. de son cîiii., 
impose une c h i n e  audiiive sur laquelle vient  .ce trainer line 
vision meiitiile libre et personnelle. 

Le cin6m;i muet n’;i 1x1s sensildement niodifii. les conditions 
tniditioriiielles ; la bande muette s’iippiiyait sur des irléo- 
grammes sonores, vagues’ fournis pitr iin accoinpagnemerit 
musical qui préservait le jeu entre l’image imposbe et I’iridi- 
vidu. Les conditions se sont modifit% profondément iiu niveau 
du cinémit sonore et de la télévision qui mobilisent en mCme 
temps la vision du mouvement et l’audition c’esi-à-dire qui 
entraînent la participaiion piissive de tout le champ de per- 
ception. J.a marge d’interpr6tiiîion individuelle se troiive 
excessivement réduite puisque le symhole et son contenu se 
confondent duns un réalisme qui tend vers la perfection et 
puisque d’autre part la situation réelle iiinsi recrcée laisse 
le spectateur hors de  toute possibilité d’intervention active. 
11 s’agit donc d’une situation différente H la fois de  celle d’un 
Néanclerthalien puisque la siiuiition est totulcment subie et  
(le celle (l’un lecteur puisqu’elle est totalement vécue, en 
vision romme eii nudition. Sous ce double aspect les tech- 
niques audio-visuelles s’offrent réellement comme un état 
nouveau dans i’évoiution humaine, et un état qui porte direc- 
tement sur le plus propre de l’homme : la pensée réRé- 
chie. 

Ilu point de  vue social. I’riudio-visuel correspond ;i une 
acquisition indiscutable puisqu’il permet une information 
prélcise et qu’il agit sur Iri masse informée par des voies 
qui immobilisent tous ses moyeiis d’interprCtation. En cela 
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IC langage s u i t  l’évolution générale du  sur-orgnnisme collectif 
et correspond au  conditionnement de plus en plus parfait des 
cellules individuelles. Sur le pian individuel peut-on penser à 
1111 véritable retour aux stades ant6rieurs it I n  figuration? I I  
est certain que l’écriture constitue une iidaptiitioii extriiordi- 
iiairement efficace du  comportement audio-visuel, qui est le 
mode fondamental de la perception chez l‘homme mitis c’est 
aussi un détour considérable. La situation qui tend à s’établir 
représenterait donc un perfectionnement puisqu‘elle Ccono- 
miserait l’effort d’ <( imagination )) (au sens étymologique). 
Mais l’imaginiition est la propriété fondamentiile de l’intel- 
ligence et une sociéti: où la propriété de forger des symboles 
s’affaiblirait perdrait conjointement sa propriété d’agir. I I 
en résulte, dans le monde actuel, un certain déséquilibre 
individuel ou plus exactement la tendance vers le meme plie- 
noniène qui marque l’artisanat : la perte de  l’exercice tle 
l’imagination dans les chaînes op6ratoires vitales. 

Le langage audio-visuel tend it concentrer l’élaboration 
totitle des images dans les cerveaux d’une minorité de  spé- 
cialistes qui apportent aux individus une matière totalement 
figurée. Le c rh t eu r  d’images, peintre, pokte ou narrateur 
technique a toujours constitué, meme iiu Paléolithique, una 
exception sociale, mais son euvre restait inachevée, parce 
qu’elle sollicitait l’interprétiition personnelle, à quelque 
niveau que pût se trouver l’usager de l’image. Actuellement, 
la séparation, hautement profitable au plan collectif, est en 
voie de réalisation entre une mince élite, organe de  digestion 
intellectuelle, et  les masses, organes d’assimilation pure et 
simple. Cette évolution n’affecte piis uiiiqiiement l’audio- 
visuel, qui n’est que l’aboutissement d’un processus génhral 
touchant l’ensemble du graphique. La photographie n’a plis 
apporté, au début, de  modifications dans la perception intel- 
lectuelle des images ; comme toute innovation elle a pris 
appui sur le préexistant : les premitreu autoniohileu ont éte 
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des plinétons mna chevaux et les premières photographies des 
portraits et des mouvements sans couleurs. Le processus de  
tt prédigenstion B ne prend corps qu’à partir de In diffusion du 
cinéma qui modifie complètement la conception de la photo- 
gniphie et  du dessin duns un  sens proprement pictogrii- 
yhique. L’instantané sportif et la bande dessinée ri.pondent, 
avec le digest D, à la séparation dans le corps social entre 
Ie créateur et le consommiiteur d’images. 

L’appauvrissement n’est pas dans les thèmes, mais dans 
la disparition des variantes imaginatives personnelles. Les 
i h h e s  de littérature populaire (ou savante) ont toujours été 
en n o d r e  très limité, il n’est donc pus extraordinaire de 
voir le même surhomme très beau et trCs fort, la même. 
femme très fatule, le mCme colosse plus ou moins stupide 
figurer nu milieu des Sioux et des bisons, en pleine mclée 
pendant la Guerre de Cent ans, à l o r d  du vaisseau-pirate, 
clans le fracas du bolide lancé ii la poursuite des gangsters. 
entre deux planètes dans une f i d e  cosmique. La répétition 
inlassable du meme stock d’images correspond nu très faible 
battement que  laisse dans les individus l’exercice de senti- 
ments qui gravitent autour de  l’agressivité ou de In  sexua- 
lité. I1 n’est pas douteux que les bandes dessinées traduisent 
beaucoup mieux l’action que les vieilles images d’Epinal. 
Dans ces dernières le coup de poing était un symbole inu- 
chevé, le crochet du  superman à la mâchoire du  traitre ne 
laisse rien à ajouter à la précision traumatique ; tout devient 
d’une réalité absolument nue, à absorber sans effort, le cer- 
veau ballant. 

Le Iangage a ét6, dans cette première partie, considéré, 
sur le même plan que la technique, dans une incidence pure- 
ment pratique, comme le résultat du fait hiologique humiiin. 
L’équilibre initial entre les deux pbles du champ de relation 
lie l’évolution de l’homme à celle de tous les animaux qui 
partagent leurs opérations entre le  jeu de la face et celui d u  
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niembre antérieur, mais il lie aussi, implicitement, l‘existence 
du  langage et  celle des techniques manuelles. L’évolution 
cérébrale telle qu’on peut raisonnablement la reconstituer 
permet de  rendre compte, pour les techniques nouvelles, (lu 
lien existant eiitre In station verticale, la libération de la main 
et  le  déploiement d’aires céréhrnles qui sont I;i condition de 
l’exercice des possibilités physiques a u  d4veloppement d ’me  
activite liiimaine. L’intimité, au niveau cérélwal, des deux 
manifestations de l‘intelligence humaine est telle que molgré 
l’absence de témoins fossiles, on est contraint d’admettre (It=.; 
l’origine la réalité d’un langage différent en nature de celui 
des animaux, issu de la réflexion entre les deux miroirs du 
geste technique et du  symbolisme phonique. Cette hypo- 
thi.se, pour les hommes unterieurs ;i I’honio sapiens, depuis 
les lointains Australanthropes, acquiert la valeur d’une cer- 
titude lorsqii’on constate par la suite le syiichroiiisme étroit 
qui existe eiitre l’évolution des techniques et celle (lu lan- 
gage ; plus encore lorsqu’on voit i quel point, bur It .  plan 
même de l’expression de lu pensée. lit main et Iii voix  restent 
Gtroiternent solidaires. 

En effet, alors que le développement (les techniques niiité- 
rielles s’accéli-re prodigieusement avec I’horno-s«pims. l’art 
paléolithique montre, conjointement, que la pensée iitteint 
un d e p é  d’abstraction qui implique un état correspondant du 
langage. Dès lors la figuration graphique ou plastique appa- 
raît comme moyen d’exprasoion d‘une pensée symbolisante 
de  type mythique, caractérisée par un support grapliique 
conjoint au langage verbal mais indépendant de la notation 
phonétique. Si les langues du PulColithique récent n’ont pas 
laissé de fossiles, la main de ceux qui lea parlaient a laissé 
des témoins évoquant suns ambiguïté un état correspondant 
dea activites symboliques, inconcevables suiis langage. et dm 
activités techniques impensable8 S i i i I S  une fixlition iiiiellec. 
iuel le verba 1 isée. 
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1)’étape en étiipe le parallélisrne se poiirsuit et lorsque Iii 
s6ùeritarisation agraire di.clen<*he la mise en fonctionnement 
d’un dispositif social hiérarchisé et spécialisé, les tecliniqiies, 
comme le  langage, acquièrent des impulsions synchroniques. 
Si l’agencement topographique du cortex cérébral des Arithro- 
piens primitifs portait en conséquence le développement 
conjoint du matériel et du verbal, In structuration topogra- 
phique du sur-organisme urbain traduit la meme contiguïtg. 
Alors que le système économique se résout dans le  cnpitii- 
lisme des céréales et la métallurgie, il se résout conjointe- 
ment dans les sciences et dans l’écriture. En mi*me temps que 
dans l’enceinte de  la cité les techniques marquent le (Iépnrt 
vers le inonde actuel, que l‘espace et le temps s’organisent 
dans un réseau géométrique qui capture d’un coiip le ciel 
et la terre, la pensée rationalisaiite prend le pas sur la pen- 
sée mythique, elle linéarise le6 symboles et les plie progres- 
sivement à suivre le déroulement du langage verbal juaqu’nu 
point où la phonétisation graphique aboutit A l’alphabet. A 
partir du début de l’histoire écrite coinme ZIUX stades précé- 
dents, le jeu de réflexion du larigage et de la tevhniquc ebt 
total et tout notre développement y est lié. L’expression de  
la pens& ii travers le liingage trouve un instrument ailx possi- 
bilités indéfinies ii partir de l’usage des iilphabets subordon- 
nant complètement le graphique au phonGtique mais toutes 
les formes antérieures restent vivantes ii divers degrés, et l’on 
verra dans la suite de ce livre que toute une partie de la 
pensée s’écarte du  langage linéarisé pour ressaisir ce qui 
échappe à la stricte notation. 

Le jeu entre les deux pôles de la figuration, entre I’sudi- 
tif e t  le visuel, se modifie considérablement au  passage U 
l’écriture phonétique mais il conserve intacte la capacité 
individuelle de  visualiser le  verbal et le graphique. L’étape 
actuelle est marquée i~ la fois par l’intégration audio-visuelle 
qui inaugure une expression oit I’interprGtntion individuelle 
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perd eii grande partie ses possibilités et par la séparation 
sociide des fonotions de création des symboles et de réception 
des images. Ici encore l’échange entre technique et langage 
apparaît avec netteté. L’outil quitte précocement la main 
humaine pour donner naissance à la machine : en dernière 
étape, parole et vision subissent, grâce au développement des 
techniques, un processus identique. Le langage qui avait 
quitté l’homme dans les œuvres de sa main par l’art et l’écri- 
ture marque son ultime séparation en confiant à la cire, à la 
pellicule, à la bande magnétique les fonctions intimes de la 
phonation et de 1;i vision. 



NOTES 

1, p. 14. LUCR~CE, De natura reruin - vers 1282-1285. 

Arma antiqua, manus, ungues, dentesque juerunt 
E t  lapides, et i t em sylvarum fragrnina rami 
Posterius jerri vis est, aerisque reperta : 
Sed prior aeriv erat, quam jerri cognitus usus. 

a Les arines antiques furent la main, les ongles et les dents 
Ainsi que les pierres et aussi des morceaux de branches des forfits 
Ensuite vinrent le fer et le bronze : 
Mais l’usage du bronze fut connu avant celui du fer. 1) 

Celte citation est pieusement transmise depuis presque un siécle 
el je ne voudrais pas faire défaut à la tradition. Il convient toute- 
fois de remarquer qu’elle ne signifie, pour le rôle qu’on lui fait 
jouer, absolument rien. Plaçant le bronze avant le fer, Lucrèce fait 
état d’une tradition encore vivante à son époque, mais les deux vers 
dans lesquels on lui prête l’intuition d’un fige de pierre, sont inter- 
prétés par les auteurs avec beaucoup de générosit6. En disant que 
l’homme se servit d’abord de ses ongles et de ses dents Lucrèce fait 
une supposition, d’ailleurs fausse, puisque la caractéristique des plus 
vieux Anthropiens est d’&m privds de griffes et de canines. Par- 
lant des (( pierres n il est certain qu’il ne pensait qu’A des pierres 
brutes, rien n’autorise ?I pr8ter à lapis le sens de pierre taillée. Par 
contre jragmen a le sens précis de morceau brisé, ce qui indique for- 
inellement que Lucrèce n’a rien voulu dire d’autre que : (( L’arme- 
ment des anciens, c’était leurs mains, leurs ongles, leurs dents, les 
cailloux [qu’ils ramassaient pour les lancer] et les branches qu’ils 
brisaient dans les forêls. n On est très loin de l’énoncé prophétique 
que G. de Mortillet prête en 1883 au cc pète libre penseur de 
nome ». 
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2, p. 15. N. de Maillet cst iiiort cn 1738 et son iiiaiiiisçiit f i i l  p h l i é  
en 1748 il Amsterdam sous le titre de Telliameci, anagramme du noiu 
de l’auteur. C’est donc un auteur du premier tiers du xvme sibcle 
et ses positions théoriques n’en sont que plus remarquables. Sous 
forme d’un entretien entre un  philosophe de l’Inde et un  niissicm- 
naire, l’auteur, qui avait étd consul en Egypte et amateur fervent 
des sciences de la nature, s’est attaqué aux problèmes de la nature 
du  globc et de l’origine de l’homme. Sous une forme qui ne dépasse 
assurément pas les connaissances géologiques du  début du  
XVIIP sibcle, on trouve dans cet ouvrage, antérieur à ceux de Buffon, 
des vues eii tout point singulicrcs sur  l’évolution. L’épaisseur des 
couches de terrain et la présence des fossiles sont considérées coniine 
le signe de vastes bouleversements dont l’âge est considérahle ; de 
Maillet n’hésite pas à considérer qiie chacun des six jours de la 
Gcnbse aurait pu durer cent mille ans ! Sur l’origine des animaux 
son livre ouvre des perspectives curieuses puisque, dans une thborie 
dont il est facile de critiquer les termes, mais qui est dans son 
fond aujourd’hui inattaquable, il fait sortir tous les animaux aériens, 
homme compris, des animaux niarins. La manibre dont il les fait 
s’adapter est assez soiiimaire et pour I’hoinme il lui faut recourir 
a la transition des sirènes ... Pourtant lorsque trois quarts de siècle 
plus tard Lamarck parlera de l’hérédité des caractcres acquis, il 118 
fera que s’exprinier dans la i n h i e  pensée, quoique avec l’arsenal de 
données scientifiques proprcs ?I son époque, lequel est, lui aussi, bien 
dépassé aujourd’hui. Au (Ibbut du  xviiiU siècle, la mdditation géolo- 
gique ne peut encore s’exerccr que sur un  temps dénu6 d’épaisseur 
et il est normal que Teliinrned transforme un  peu brutalement en 
oiseaux les poissons que l’infortune avait fait échouer au bord de la 
terre ferine : (( ... les tuyaux de leurs nageoires.., se prolongbrent e t  
se revetirent de barbes ... la barbe forniée de ces pellicules s’allon- 
gea elle-même, la peau se revêtit insensiblement de duvet, les petits 
ailerons qu’ils avaient sous le ventre ... devinrent des pieds ... >) (Tet- 
liamad, édition de 1755, p. 167). Le côté fabuleux du  livre, l’attaque 
dblibérée qu’il constitue ccintre les textes sacrés l’ont fait combattre 
avec vigueur et il était facile au inilieu d u  XVIIP siècle de démontrer 
que les soleils ne pouvaient pas donner naissance aux planates, que 
les hommes n’avaient pas leur origine dans la mer et que les fos 
siles étaient d’indiscutables traccs du  Déluge. Plus tard, le progrés 
scientifique fit paraître délirant le produit des réflexions de Tel. 
lianied ; pourtant, lorsqii’on replace ces réflexions dans le courant 
irilellectuel de l’dpoqrte, il est difficile de dénier ?I N. de Maillet lu 
mérite d’avoir compris que les astres évoluaient dans leur structure, 
que les temps géologiques étaient immenses, que l’homme suivait 
la iiieme voie que tout le monde vivant et que tous les vertébrés ter. 
restres étaient soumis h une évolution h partir des poissons. 

3, p. 20. R~UCEER DE PERTHER : Portrait de l’homme antédiluvien. 
Antiquilts celtiques, t. 2, 1857, p. 90 : 
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(I ... II doit en Ptre a i t ib i  de I‘hniiiiiie antérieur au dPlrige. Sans 
Ptre irioiris intelligent que imis, il pourrait, sous une appareiice 
aulre que la iidtre, iiianifesler cette intelligence et, coinine nous, 
elre iiitellecluelleniciit h la tete clc la création terrestre. Ici, des 
bras plus ou riioins longs, des janihes plus ou nioiiis grGles, et infinie 
une machoire plus ou moins saillante, ne prouvent rien, ni pour ni 
coiitre. Cela est si vrai qu’on a vu des etres de gEiiie qui auraient 
passé pour des crétins si on les avait approciés siir leur seule confor- 
mation ... >) 

(( ... Nous avoiis adopt6 les haches, iious croiroiis aussi aux outils. 
Je suis convaincii que, dans celte spécialit8 nienie, il y a de grandes 
découvertes à faire, et qu’un jour la collection de nos ustensiles et 
outils primordiaux sera considérée avec toute l’attention qu’elle 
mPrite, car ces outils sont nos premiéres preuves de raison, nos pre- 
miers titres au rang d’homme, et de ces titres qu’aucune aulre 
creature terrestre ne peut montrer. 1) 

4, p. GO. (( Anthropomorphisme 1) est entendu ici en son sens 
strict et laisse les singes dits u anthropoïdes )) ou u anihrqo-  
morphes )) dans le Pilhécomorpliisme. Anthropomorphe veut donc 
réellernent dire (I i forme d’homme et engioh  loris les Anlliro- 
piens, Australanthropes incius. 

5,  p. 60. Les fails anatomiques exposés dans ce chapitre ont B t C  
coiidensr% A partir de la thèse de dnclorat. ès sciences de l’auteur, 
(I Eqiiilihre inhcaiiique du crâne des vertébrés terrestres n, soutenue 
I la FaciiltE des Sciences de Paris en 1965 et actuellement h l’im- 
pression. Ils ont été choisis parmi Ics documents pouvant entrer 
dans tine perspective d’évolution vers l’homme et développés dans 
cette perspective. 

6, p. 66. Les anlhropologues distinguent dans le crâne, le cra- 
nium, Mifice complet avec la niandibule, et. ie cdvurium, qui est IC 
crane sans la niandibule mais avec la face. Ils distinguent aussi la 
calvaria qui est la boîte crânicnne sans la face et la calva. qui est 
limitbe la calotle c rh i enns  sans la base. G t t e  terminologie est dc 
pure cornmodit6 pratique car elle est fondée sur l’état plus ou moins 
complet dans lequel les cranes exhumés parviennent à l’anatomiste. 

7, p. 118. Oii ne saurait trop insister sur l’int.6rêt des recherches 
sur la technicité dans le nionde animal, ni stir la valeur des quel- 
ques exemples d’outils qui y sont attest&, il faut toutefois se garder 
de l’ntlitu<le.antliopoccnlristc qui fausse les problCmes. 

Les cas d’outils animaux sont rarissimes et l’on cite toujours, dans 
uii pieux amalgame, ceux de I’ammophile et de son petit caillou, 
du pinson des iles Galapagos el (IC son petit l&tonnet, de la ch6vi.e 
qiii savait sc gratter en tenant une 1)raiiche clans sa gueiile, de la 
guenon de Ihrwin qiii cassait des noix avec u n  caillou, des singcs 
qui lancent des pierres, de l’oiseau-jardinier. En fait, ces mani- 
festations ne sont spectaculaires que parce qu’elles ressembleni h 

T. 3, p. 459 : 
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ce que fait l’homme, mais elles ne diffèrent en rien d’essentiel 
de tout ce qui est technicité dans le nionde animal tout entier, 
honime compris et s’en bmerveiller n’est rien autre que reve- 
nir aux touchantes considérations des naturalistes du X V I I I ~  siècle 
sur l’abeille industrieuse et la fourmi économe. On pourrait au mhie  
titre prendre la marche bipède et, au lieu de restreindre la compa- 
raison aux rares moments où IC gibhoii marche debout, grouper dans 
un seul panorama les dinosaures bipèdes, le talou, le pangolin, la 
gerboise, le kangourou, le chien savant, cela ne montrerait qu’une 
des solutions à la marche que l’homme partage avec le monde des 
vertéùrk L’inventaire des solutions communes est indispensable 
pour situer une partie du problème humain, pour établir en quoi 
l’homme n’est qu’un cas parmi d’autres ; ce faisant, on n’élablit 
qu’une composante. On en établit une autre en considérant la situa- 
tion de l’homme au sein des espèces & action manuelle importante, 
une troisième en le situant par rapport au mouvement g6néral de 
dérive qui entraîne les systèmes nerveux vers une complexité crois- 
sante. On en établirait d’autres encore pour aboutir A une résultante 
aux termes de laquelle l’homme apparaîtrait comme un tout unique 
dans le monde animal, mais dont tous les éléments sont largement 
partagés. 

8, p. 126. Le médecin allemand François-Joseph Gall (175s-1818) a 
connu, avec la phrénologie, un succès de popularité et de durde quc 
ne peuvent guère, en biologie, lui disputer que Cuvier et Darwin. Sa 
lhéorie, exposée dans plusieurs travaux, est formulée dans le titre.de 
la principale de ses ccuvres : Sur les fonction du  cerueau et sur 
celles de chacune de ses parties avec des observations sur la possi- 
bilité de reconnaetre les instincts, les penchants, les talents ou les 
dispositions morales et intellectuelles des hommes et des animaux, 
par la configuration de leur cerueau et de leur Ute .  )) Elle fut violeiri- 
ment attaquée dès son origine et le ridicule dont on tenta de la cou- 
vrir a été pour beaucoup dans sori succès persistanl. Les t1éinonstr;i- 
lions de Gall, le caractère des critères affectifs qu’il a utilisés laissent 
peu d’illusions sur la valeur objective de sa théorie et les anatomistes 
ou les physiologistes lui ont fait immédiatement le sort qu’elle méri- 
tait, niais la séduction qu’elle offrait aux esprits moins scientiliques 
&ait forte. Les (( bosses n de la philogéniture, de la bienveillance, de 
la conscienciosité ou de la destructivité, décelables sur le crane, doii- 
iiaient un champ facile il l’ironie des uns, au besoin de iriysliw 
scientifique des autres et (( avoir la bosse de l’intelligence ou des 
voyages )) est resté dans notre langue. 

Les raisons de la longue survie de la théorie phrénologique seraient 
intéressantes a analyser. Le secret du conditionnement fatal dcs 
génies, des criminels et des idiots rejoint celui de l’anche-singe el  
accroche le problEme toujours présent chez nous de la destinée 
humaine. La violence des attaques scientifiques contre Gall et le rebon- 
dissenieiil rdpbt6 ùe sa faveur au riivsari dc la viilgarisittinii oii l  tlcs 
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sources psychologiqucs coininiines. On peut se demander, par ail- 
leurs, si la théorie plirénologique ne développe pas une réalité para- 
scientifique 6videntc. 

Lorsqu’on dépouille son travail de tout l’appareil démonstratif qui 
est sans fondement, il reste piusicurs affirmations non dénuées @e 
valeiir h leur point de départ. Gall a défendu la spécialisation des 
différents terriloires cérébraux, ce qui est devenu à l’heure actuelle 
banal. I1 prétendait que chaque organe se prolonge dans le système 
iierveux jusqu’au cortex cérébral, ce qui est actuellement admis. I1 
pensait que beaucoup des traits psychologiques sont conditionnés par 
IC physique, ce qui est aussi h l’abri de toute critique et l’on peut h 
volonté en faire un égaré ou un prbcurseur. Comme celle de 
N. de Maillet au milieu du xv1110 siècle, son ocuvre parait mainte- 
nant ridicule et scientifiquement inutilisable, niais ses idées ont été 
larges et son intuition pénétrante, On peut dire de tous ceux qui 
partent à l’aventure scientifique qu’ils sont contraints, dans la 
pcrceplion intuitive d’une relation entre deux ordres de faits, d’in- 
troduire une démonstration généralement enfantine ; c’est un 
reproche qui s’adresse aussi bien aux pionniers de l’évolutionnisine 
ou de la paléontologie humaine. 

9, p.. 161. La légende de a l’apophyse geni )) est un bon exeniple 
du désir de tout expliquer h partir de ce qu’on possède, si peu yos- 
séde-t-on. L’apophyse geni, sur la face interne du menton, est une 
diriinence sur laquelle s’insère le muscle genio-glosse qui est un des 
moteurs de la langue. Son insertion est assez différente chez !es dif- 
fdrents mammifères, mais si les apophyses geni n’apparaissent que 
chez les Anthropiens, le muscle genio-glosse joue chez les ruminants 
par exemple un rôle très .important dans la mobilit6 de la langue. 
Les apophyses gani ,  chez les Anthropiens, sont d’ailleurs soumises à 
de sensibles variations individuelles et chez les Paléanthropes, cer- 
taines niandibules les ont plus développées que d’autres. La 
mRchoire de La Naulette, découverte en 1866, les a faibles. Sculo 
mandibule pal6antliropienne connue 21 l’époqiie, elle a servi de base 
lt une th6orie sur le langage dont G. de Mortillet donne, dans a le 
PrChistorique D, 1885, p. 250, un aperçu surprenant : 

u Tous les hommes, meme les plus infdrieurs, savent se servir d e  
la parole, niais e n  a-t-il toujours été  ainsi 1 

La mQchoire de La Naulette répond : a Non I 1) 

Après avoir fait parler cette machoire sans langage, l’auteur ajoute : 
(( La parole ou langage articuld se produit par des séries de mouve- 
ments de la langue. Ces mouvements s’opc’rent suriout par l’action 
d u  muscle insérd ù l’apophyse geni. Les animaux privés de la parole 
n’ont pas d’apophyse geni. Si donc cette apophyse manque ù 
la mdclroire de La Naulette, c’est que l’homme de Néanderthal, 
l’homme chelléen, n’avaient pas la parole ... )) 

On ne sait quoi admirer le plus du tour d’adresse qui fait de 
l’apophyse geni la condition nécessaire et sutfisante du langage, du 
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Pigoureux mépris cles lois de la phonation, qui eii 1880 étaient lout 
de m&ne connues, ou du paradoxe qui aboutit, puisque le genio- 
glose forme la plus grande partie du muscle lingual, à dénier I’exis- 
tei~ce d’une langue comme organe chez le chiinpaiizé ou le veau. 
On peut &re non moins surpris, chez l’homme ti qui l’on doit la 
preniibre classiiication rationnelle des époques prhhistoriques, de la 
légèreté avec laquelle, contre son propre système, il assimile Réari- 
derthal et chelléen. 

10, p. 163. Une théorie sur le développemeiit synchronique de la 
technique et du larigage a btt! conçue par l’anthropologue russe 
V. V. Bounak, dans des termes qui sont assez proches de ceux que 
j’ai proposés, inais sur des données technologiques très générales et 
a partir d’une reconstitution des étapes qui vont du son-signal au 
langage grammaticalenient construit. 11 est particiiliérement inté- 
ressant de conslater que la voie très difftkente suivie ici h travers 
l’intégration du geste et du symbole phonique aboutit à une cons- 
truction relativement voisine. Cf. BOUNAK V. V.,  19%. 

11, p. 211. Le mot primitif désigne ici l’état techno-économique 
des premiers groupes humains, c’est-à-dire l’exploitation du milieu 
naturel sauvage. 11 couvre donc toutes les socidt6s préhistoriques 
antérieures O I’agriciilture et à I’éhage et, par extension, celles, très 
peu nornbreuses, qui ont prolong6 l’état primitif dans l’histoire jus. 
qu’à nos jours. Les ethnologiies ont critiqué depuis longteriips ce 
terme qui est constaniment contredit par les faits sociaux, religieux 
ou esth6tiques et qui  a pris de ce fait une coloration péjorative, ils 
ne l’ont pourtant pas abandonné, faute d‘un terme qui designerait 
de manière globale les peuples salis écriture, écartés des (( grandes 
civilisations 1). 11 apparaît toutefois le plus souvent encadré de guille. 
rnets. Le sens adopté ici est au contraire précis et fondé puisqu’il 
rait écarter des primitifs tous les groupes dont l’économie repose sur 
l’exploitalion artificielle du milieu nalurel. I l  répond par surcroit à 
des caractéristiques coininunes ct particulières aux  groupes exclusive- 
inent chasseurs-pdcheurs-cueilleurs. 
12, p. 225. L’apparition ou l’adoption de l’élevage est liée à Iïnter- 

férence de deux systèmes de valeurs : les caractères biologiques et 
biogéographiques de l’espèce élevée et le iiiveau techno-économique 
de I’éleveiir. Les caractères biologiques expliquent que IC chien, 
rabatteur et chasseur A la piste soit passé à la tiomestication de prP. 
féreiice aux félins, chasseurs à I’affiît et inutiles h l’homme dans UII  
tel exercice. 11 en est de même pour les cervidés dont le comporte- 
ment de fuite est la dispersion par opposilion aux b o v i r i b  qui 
restent groupés et sont susceptibles d’etre diiig6s en troupeau. Les 
caractères géographiques jouent de maniEre importante lorsqil ’on 
oppose la rourte migration en altitude des troupeaux de rennes 
lapons et l’immense randonnée en latitude des caribous ainericains. 
L’interfbrence du système techno-économique est sensible par 
exemple, dans le cas du renne, élevé différemment par les lchoiik- 
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chi, véritables proto-éleveurs e l  par les ‘loungouzes mi les Lapons 
du Siid, véiitatbles éleveurs influencks par le voisinago des cultiva- 
teurs-éleveurs de Sibérie ou de Scandinavie. 1.e très petit nonibre 
des aiiiinaiix d’élevage montre que ces conditions sont clroites, qu’il 
n’a pu apparaître spontanéinent qu’en très peu de lieux ct n’in- 
iéresse qiie des animaux bien déterminés. 

18, p. %2. L’élevage, par rapport I’fconoiiiie agricole, onrc Ics 
di\ isions suivantes : 

A : liaison de I’Eleveur ii u n  artiinul conscruè clans soit biotope el 
w i t  coniporteriienl naturels. Situation de proto-élevuye, oh la cueil- 
letle et la chasse jouent un rôle trés iiriportaiit. Actuelleirieiit IirniiS 
ii quelques groupes d’éleveurs de rennes de Sibérie orientale. 

13 : liaison de l’animal à u n  éleveur nomade, symbiosè à des collec- 
l iv i tks  agricoles correspondant à l’élevage pastoral A boeuf dominaiit, 
mouton tloniinant, chanieau dominant. Ane, cheval, chEvre y s o i i l  
associés. Correspond aux étendues herbacées de l’Ancien Mondn et 
iiiipiiquc une syinbiosc éleveur-agriculteur en deux eiliiiies iioririale- 
~ i i e i i  t exogaiiiiques (‘ïurcs, bl(~iigols, Touareg, Peuls, Saracatsaiis 
d‘Euivpe orieiitale). 

C : liuison de / * u n i r i i d  il uii uyrieulleur shierilaire. 
a )  maintien de l’animal en collectivités denses (troupeaiir! 
L‘levage semi-pastoral : la société agricole elle-iii5iiie spifialise teiii- 

porairement ou eii pi i lanence  ses pClics (Malgaches, Massa du 
Tchad. pâtres et bergers des Alpes et des Pyrénées, cow.boys et gau- 
chos d ‘Ainérique). 

b )  Maintieri de I’aiiiirial en petites collectivités. 
Elevage agricole .- la famille spfcialise partielleiiient ses pâtres et  

bergers (enfants, vieillards) dans la surveillance (lu bétail daris le 
périiiiélre agricole (foriric la plus courante dc l’élevage européeii 
conililun dans de nombreuses sociélés hors d’Europe). 

c) animal unique ou en très petites collectivités. 
Domestication agricole : l’animal est intégré dans le dispositiî 

doinestique et remplit le rôle d’instrument technique (baeuf, âne, 
cheval dans de nornhreuses sociétés d’Eiirasic et de l’Afrique au nord 
du Tchad). 
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CHAPITRE I 

1 Vilrail t h  l’église Saint-Ouen, R ‘Rouen, X I V ~  siide. Ddiiion sor- 
tant d u  c o ~ p s  d’une possédée. Remarquer l’aspect (( singe 
humanisé I) ,  les sourcils proéminents, les narines larges et le 
mufle, les inains griffues, le pouce du  pied largement écartb. 
Dans la main gauche, le demon tient un  objet allongd. 

2 Orang-outan de Uorneo, ù ’aprcs Beeckniann, 1718. Aspect huina- 
noïde. Le front bas, le nez large, les lEvres en museau, lu  
pouce d u  pied écarté reproduisent les traits stéréotypés (lu 
1’ (( homme-singe n. 

3 Le Pithécanthrope reconstitué par Dubois à l’exposition de 
Paris en 1900. Orbites saillantes, nez large, lèvres en inuseau, 
bras excessivement long, pouce du  pied tlcarté, objets vagues 
dans les mains, montrent qu’en six siècles, l’image de 
l’homme-singe a tr2s peu évolué. 

4 L’abominable homme des neiges, d’après (( Radar 1 3 ,  1954. Le 
rapprochement avec le vitrail du  xxve siècle (sauf pour la lon- 
gueur des bras, qui est d’ailleurs contradictoire avec la sta- 
tion verticale est complet. 

6 L’homme des B yzies, qui domine le haut-lieu de la science de 
l’homme fossile, continue d’illustrer, massivement, l’ensemble 
des erreurs de la paléontologie humaine et le complexe mill& 
iiaire de l’homme-singe. 

6 Poisson ostracoderme du  Ddvonien d’Ecosse, d’après Traquair. 
7 Exemples des deux types de champs de relation ; a, b,  c, : champ 

facial pratiquement exclusif : poisson h nage rapide (thon), 
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oiseau voilier (fou de Bassaii), mainmifrre marclieur (gaï.t:llc) : 
(1, e, f : champs facial et manuel combinés : poisson de fond 
(trigle), rapace (hulotte), omnivore préhenseur (ours). 

8 Diffërents types fonctionnels. - Colonne de gauche : charpente 
crdnienne dans ses rapports avec la station et la denture. 
Colonne centrale : la main. Colonne de droite : la station en 
attitude de préhension. a, ichtyornorphe : suspension cn 
iriilieu liquide, pas de mobilité cervicale, denture longue horiin- 
donte. b, arnpliibiornorphe : reptation b plat, mobilité lat& 
rale de la tete, denture longue, homodonte. r ,  suuromorphe : 
reptation semi-dressée, liberté cervicale, la denture est équili- 
brée dans la moitié antfrieure de l’édifice crihien. d ,  théro- 
rnorphc préhenseur : liberation temporaire de la main, den- 
ture hétérodonte. e,  pilhécornorplie : libération des mains en 
station assise, pouce opposable, colonne vertébrale libérant la 
partie postérieure du crane. f ,  anlhropornorphe : libération 
totale des mains, station verticale, dégagement mëcanique de 
la voûte crinienne. 

9 Le latimeria, caelacantlie retrouvé vivant en 1938. Ses nageoires 
sont portées par des membres courts, tels qu’ont été ceux dos 
premiers quadrupèdes (I IV), mais les segments V et VI 
semblent les témoins d’un niode de locomotion couchée, étran- 
ger au destin des qiiadrupédes. 

10 Construction mécanique du crâne du vertébré. I : quadrilath-e 
divisant le crâne en une moitié faciale et une moitié drébralc! 
suivant la ligne C’-C”’. Le centre se trouve en arriére (le la 
deriiiére dent, au milieu de la ligne P-D (prosthion-basion). 1.a 
colonne vertébrale s’articule au basion et fournit l’appui foii- 
rlaiiiental il l’édifice crânien. Le ligament cervical s’insère 
I’inion externe I et  assiire la suspension souple. Ides muscles 
temporaux et masseters s’accrochent à la branche montante de 
la mandibule avec C” comme limite antérieure. - II : 1.a 
ligne E-C constitue la base d’absorption des pressions drii- 
taires, la racine de la canine supérieure vient l’affleurer. 1.e 
compas central (E-C-1) résume 1 ’ensemble des contraintes méca. 
niques qui commandent le développement du contour crâ- 
nien. Dans le cas présent (carnivore du début de I’Fre tertiaire), 
toute la voûte est mécaniquement verrouillée. Les compas sym- 
phisien (P-D-I) et jugal (P-C”’-I) résument les contraintes impo- 
sées par la denture inférieure. Elles interviennent puissam- 
ment dans la constitution des lignes de résistance du plancher 
cérébral et de la hase I-R. Dans le cas choisi, tous les angles 
sont égaux 2 120°. L’égalité des angles est u n  caractére 
archaïque ; dans les formes évoluées les angles se répondent. 

11 O y4 Etapes de la natation A la locomotion quadrupède dress& 
chez les poissons, les amphibiens et les reptiles ai i  cours de 

ar groupes antagonistes. 
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I’fire primaire. il : poisson du Carbonifère (Rhizodopsis\. 
Trame carrée sans contraintes de suspension. I.es efforts mi.ca- 
niques sont limités aux pressions mandibulaires. 12 : amplii- 
bien du Carbonifhe (Eogyrinus), la ttZte est encore liée h I’ossa- 
tiire scapulaire et peu mohile : la trame s’est toutefois allon- 
gée. 13 : Reptile (h i  permien (Seymouria). La mobilité cervicale 
s’affirme (base I-R encore très courte). La hauteur mandibu- 
laire est rtrduite, les dents ne dépassent pas le centre. Ce tvpe 
fonctionnel est proche de celui des crocodiles actuels. 14 .- 
reptile théromorphe du Permien (Jonkeria). La locomotion 
dressée est acquise et le crAne svbit des modifications impor- 
tantes ; la hase I-B s’est allongée pour assurer u n  bras de levier 
nécessaire b la suspension ?I l’extrémité de la colonne verté- 
hale .  Les dents sont encore identiques de forme, mais offrent 
des différences de taille qui amorcent la spécialisation ulté- 
rieure des éléments dentaires. 

15 !I 38 Parallélisme dans l’évolution fonctionnelle du crAne des 
reptiles thériodontes (15 et 16) et des premiers carnassiers (17 
et 18). 25 .- Scylacosaurus du Permien (fin de ]’ere primaire). 
16 .-. Cyrioc/nathus d u  Trias (début de I’i.re secondaire) ; 
17 et 18 .- Vulpairus et  Limnocyon de 1’Eoci.ne (début du Ter- 
tiaire). Malgré l’énorme distance dans le temps qui separe les 
deux groupes zoologiques, l’identité fonctionnelle commande 
des caractéristiques mécaniques semblables. Koter en partirii- 
lier l’allongement, la spEcialisation des groupes dentaires en 
incisives, canines, prémolaires et molaires. Les ouvertures des 
angles sont encr.re foules égales. Le contour de la boîte crâ- 
nienne est commandé par des raisons purement mécaniques 
et le cerveau, surtout chez les reptiles, n’en occupe qu’une 
petite partie. 

’i’vpes de construction chez des mammifères marcheurs à 
appendices criîriiens. 1.e cerf (19) montre comment, le régime 
1ierl)ivore déterminaiil I’alloriqement de la série dentaire 
jugale, 1111 tleiixibme centre (C-2) se constitue. Toter les réponses 
rl’aneles ties incisives (140°), des molaires ( I I f j O )  et I’empriint 
des lignes de soutien des bois par les lignes d’absorption des 
pressions inandibulaires (Ci-S). Le cerveau occupe toute la 
place disponible 1.e rhinocéros itnicornrr (20) possède seule- 
ment les dents jugales : le fait intéressant est l’emprunt de la 
charpente de la corne (EX) par les lignes d’absorption, Dhéno- 
m h e  inverse de celui qui existe chez le cerf. L’éléphant (21) ne 
possPde également vas de canines et l’absorption est orientée 
\’ers la base des défenses et de la trompe. Celle-ci commande 
tine construction crânienne trbs aberrante. 

22 h 24 Expansion du cerveau chez les carnivores : hyène (22), 
chien te l ler  (2N, chien loulou (24). Ces trois exemples mon. 
trent que l’expansion cérélxale est l in  fait secondaire par rap- 

I!, li 21 
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port aux contraintes mécaniques. Le cerveau de l’hyène est 
minuscule et le vide qui le sépare du contour mécanique est 
comblé par des sinus, Chez le chien normal (23) le cerveau est 
sur le point de s’inscrire dans le contour ; l’espace frontal est 
comblé par un  vaste sinus. Chez le loulou, la conciliation 
entre cérébral et mécanique donne lieu à l’occupation totale 
de l’espace disponible. Le plancher crânien et la situation du  
basion étant inflexibles (station quadriipbde), le cerveau fron, 
tal surplombe considérablement le massif facial. L’évolution 
des chiens illustre, sur le plan quadrupède, les memes phéno- 
mènes que l’évolution humaine sur le plan biphde. 

25 à 27 Evolution de l’édifice crânien des singes : colobe (25), 
papion (%), orang-outan (27). Le colobc, à pouce réduit, est 
un  (( quadrupède arboricole n, le papion pratique la locoino- 
tion quadrupède terrestre, l’orang-outan In locomotion qua.  
drumane arboricole. Chez les trois singes, la station assise est 
importante et traduite par la position du  trou occipital, oblique 
en arriEre. Le fait le plus important est que la charpente 
P-C’-B abandonne: la voâte c rh ienne  pour se reporter vers la 
face ; noter de 25 à 26-27 le report du  point C’ dans le massif 
préfrontal. Le plancher crânien s’intègre progressivement h la 
ligne C’-B ; il répond directement (fig. 25 b) à l’axe des 
contraintes mandibiilaires. De ce fait, le cerveau (fig. 26 h) sc 
trouve dégagé sur toute la voâte, il est encore contraint i‘i 
l’inion externe (IE) et verrouillé en avant par le massif orbi- 
taire qui a pris le caracthe de clef de voûte de l’édifice facial. 

CHAPITRE III 

28 Main et pied des primates : iémurien (a), cercopithèque (b), chim- 
panzé (c) ,  homme (d). La main humaine n’offre pas de diffé- 
rence fondamentale avec celle des autres primates, sa préhen- 
sibilité est fondée sur l’opposabilité du  pouce. Le pied est par 
contre inconciliable avec celui des singes ; s’il autorise à 
admettre u n  stade primaire à pouce opposable, il suppose une 
divergence très ancienne, antBrieure aux plus vieiis stades 
anthropiens connus. 

29 à 34 Evolution de l’appui des dents antérieures (incisives et 
canines). Les pressions développées sur les dents antérieures 
sont absorbées dans le massif facial, en direction du  massif 
orbitaire et du  massif basilnire ( R ) .  Chez le gorille (29), le 
massif orbitaire; clef de volite crânienne, est hors de l’axe 
d’absorption et l’équilibre s’établit sur la ligne E 2, dans le 
bord inférieur de l’orbite e t  les pommettes, plates et perpen- 
diculaires à l’axe des canines. Chez le Zinjanthrope (30), In  
construction faciale est du m@me type, compte tenu de la fer- 
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meture des angles due au raccourcissement de la base com- 
mandé par la station verticale. Chez le Paléanthro ien 
(31, Broken-Hill, et 32, La Ferrassie) le sommet de la c K ar- 
pente faciale émigre vers la voûte (C’) et l’allégement facial 
se traduit par le report des pressions antérieures directement 
dans le massif orbitaire, l’espace E143 est plat et incliné 
dans la direction du bourrelet frontal, Chez l’homo sapiens 
(33, Néo-calédonien, 34, Européenne sans 3* molaire) le soni- 
met c’ se reporte encore plus en arrière et le surplomb facial 
conduit les dents antérieures à trouver leur zone d’absorption 
dans les pommettes qui prennent une inclinaison correspon- 
dante (fosse canine). La région orbitaire partage alors avec les 
pommettes l’axe Ed et perd progressivement son caractère de 
verrou préfrontal. 

35 h 40 Evolution de l’appui des dents jugales. La réduction du 
dispositif dentaire se traduit par une fermeture progressive de 
l’angle C’ qui passe de 7 5 O  chez le gorille a 40° chez 1’F~i.o- 
péenne. L’équilihre des pressions s’établit pour tous les sujets 
entre 90 et lûûo mais dans des modalités différentes. Chez le 
gorille (35) le zinjanthrope (36) l’axe des racines des molaires 
semble commandé par le dispositif antérieur et correspond à 
E 1, ligne d’appui de la racine des canines. Chez les paléan- 
thropiens (37 et 38) l’axe E 2 correspond à la région latérale des 
pommettes (apophyse pyramidale), il y a donc équilibre 
entre les appuis antérieurs (fig. 31 et 32) et les appuis jugaux. 
Chez homo sapiens (39 et 40) les appuis canins étant reportés 
dans la pommette (fig. 33 et 34), il y a tendance à la constitu- 
tion d’une zone d’appui de plus en plus détachée du massif 
fronto-orbitaire et concentrée sur le champ des pommettes. 
Le sujet 40 , dépourvu d’arrière-molaire, marque le point 
extreme d’évolution crdnienne atteint actuellement. 

41 Le raccourcissement de la base crânienne et l’expansion céré- 
brale. l,ceruidé, chez le quadrupède strict la base P-B occupe 
toute la longueur du crbne. 2, chimpanzé, 3, paléanthropien, 
4, homo sapiens. La réduction de l’arcade dentaire détermine 
le raccourcissement de la base, la cohérence mécanique du mas- 
sif facial entraînant le raccourcissement égal de P-C et C-B. 

42 Ouverturu de l’éventail cortical. Chez l’hyène (1), le verrouil- 
lage de la voûte crânienno est total. Dans les autres sujets, les 
contraintes sont à leur maximum dans le massif frontal et 
dans le massif iniaque (I). La libération de la voûte (en noir) 
chez le chien loulou (2) se fait sur la seule réduction faciale et 
l’absence de verrou frontal, aux dépens des siniis et de l’équi- 
libre dentaire. La llexure du plancher cérébral est très faible 
et le secteur temporo-pariétal subit une ouverture rhduite. 
Chez le colobe ( S ) ,  le yorillr (4!, le paléanthropien (4, l’homo 
sapiens (6), la réduction de la base et la flexiire progressive du 
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plancher entraînent une ouverture de plus en plus large de la 
rcsion iiiovenne, correspondant au cortex de la rnotricit6 volon- 
taire et aux zones d’association. 

43 Cerveau du  chnt (a). dii inacaque (il), du  chimpanzé (c), de 
I’nuslrnlanthrope ( ( I ) ,  d u  sinnnthrope (e), de l’homme de Néan- 
rlerlhd ( f ) .  (le l’homo snpiens (g). I .  2. 3 : aires soniato- 
inotrices, 4 : motricité wlontaire, 5-6-7-8-9 : aires motrices 
extra-pvramidales. 41-42-43 : aires auditives, 44 : a5re de 
l’art iciilation verbale. Malgré l’imprécision de détail des mou- 
lages intra-crsnieiis. les anthropiens fossiles (d, e, f) montrent 
des proport ions catégoriquement humaines. 

42 Image corticale de la motricite volontaire chez le macaque fa, 
tl‘aprfis Wnnlsev) et chez l’homme (b, d’après Penfield et Ras- 
iriiissen). Chez le singe, noter l’importance des images de la 
main et. du pied, surtout du pouce par rapport B la face. Chez 
l’homme, on rrmarque la réduction du  pied et l’énorme 
importance de la main et des organes du  langage (bas de la 
face, lanûue. larvnxl. 1.e cerveau du  macaque est figuré de 
profil, crliii de l’homme en section. 

45 Le lanpape des anthropiens. En hachures : zone de la motricité 
volont.aire de la main et de la face. Le pointillé limite le qua- 
drilat6re de P. Marie, dans lequel se situent les &inns aDh.l- 
siqiies : anarthrie (l), agraphie (!al. siirdité verbale (31, c6ciIé 
verbale (4) chez homo sapiens (a), chez le rhimpmzé (b), 
I’nusthlanthrope (c), le sinanthrope (a). On voit qiie chez le 
r;inee les régions correspondant aux zones d’intCgration font 
&?faut, sinon pour la reconnaissance auditive et visuelle. Chez 
I’aiistralanthrope et I’archanthro~ien. par contre, la possibilitd 
topographique des centres d’intégration du  langage est pré- 
sente. 

46 Industrie dii premier stade. La chaînp opératnire est liinitée à 
un seul peste (a) qui conduit du chopper (bl au biface 1516- 
meiitaire (e) nar addition des points de frappe et dégagement 
de la pointe de I’oiitil (c-d). 

47 Industrie du second stade. La chaîne nrimaire (a) s’enrichit d’un 
second tvne de frappe (bl. I.es outils. outre les éclats directe- 
went utilisaliles. sont le hacheicau (c) et le biface (a). 

48 lii~iustrir! du troisikme stade. Les rieiix premières séries de cestes 
(a et h) conduisent à l’extraction d’un éclat prépart! (c). L’addi- 
tion dc la première série (d) et de la seconds determine iin 
hiface fortement dissvmCtrique, le nucleus (f). On neut en 
Pwtraire l’éclat levallois (@ ou des séries d’éclats laminaires (h). 
Ida Dréparation laminaire. donne la côte nécessaire à l’extraction 
(le la pointe levallois (i et i). 

49 Out illaee moiistéro-leualloisien. 1.e biface subsiste ( 0 )  ; i l  ~ ’ v  
ajoiite des produits de débitage : éclat levallois (bl,  éclat lami- 
iiaire (c), pointe ((1). Les sous-produits de la préparation dii 
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iiucleiis soiit faconnables en pointes tldcoupGes (e), eii racloirs ( f ) .  
I.es déchets sont utilisables pour les pièces A denticules ( g )  v t  
les raclettes (iij. 

!jfl Les os éclatés pour en extraire la moelle ont fréqueriiiiient pass4 
pour des outils (a et b), aucune trace réelle d’usage n’y est 
clécelable. Par contre les traces de découpage laissées par les 
couteaux de silex sont frbquentes sur les articulations (c, d, e) 
ou sur les phalanges (0. Des fragments d’os ont souvent servi 
d’appui pour la retouche du silex et en portent la trace (p). 

51 Profils graphiques des Paléanthropiens et de l’homo sapiens. Les 
profils sont établis en confrontant la longueur et la largeur du 
crâne, de la face, de I’orhite et du nez, rappnrtds B la moyenne 
de l’homo sapiens actuel de toutes races. Ce procédé permet 
t l  ‘établir une image expressive des principales proportions du 
crâne. A : paléanthropicns ; B : homo sapirns fossile ; C : indi- 
vidus actiiels qui présentent des proportioils voisines de celles 
de l’homo sapiens fossile ; D : individus actuels du typc IC 
plus divergent. Les exemples ont été pris sur chaque conti- 
nent pour moiitrer qu’il s’agit, non pas de phénomènes 
raciaux, mais de l’évolution générale de 1’espCce. Tous les 
sujets D témoigiient de l’intensité de la régression faciale au 
cours des derniers millénaires. 

52 ?I 55 Fermeture des compas jugaux chez l’homo sapiens. Les 
angles passent de lW chez le Néo-calédonien (52) et le Wélano- 
africain (53) B 95O chez l’Européen 1 denture comolète (54) vt. 
9ou chez uiic Eiiropthnc! dépourvue d ‘arrière-molaires. Noter 
la migration de l’axe E 2 qui tend (55) à confondre l’appui des 
poiiimettes et l’appui frontal (perte de l’indépendance niPca- 
iiique des dents antérieures). 

66 à 59 La charpente des ranines chez l’homo stipiens. Wmes sujets 
que les flgures 62 à 55. On constate que la liaison des deiits 
antérieures avec le niassif préfrontal est iiiaintenue cher 
1 ’honiiiie actuel. Chez le sujet sans arrière-molaires (59) 
l’angle C’ se referme h 400. exprimant le raccourcissement (It. 
la hase P-B. les appuis canins E 3 tentleiit ?I se confondre avrr 
ceux des molaires (E 2 fig. 55). 

60 à 63 L’équilibre génerai de la lace est exprimé par 1Vgalité des 
angles des pommettes E 2, du menton D et de l’apophyse ùasi- 
laire B qui lie la charpente faciale aux contraintes de la stn- 
tion veriicrle. Si l’on considère le 3éo-calCdonien (6f3) et le 
Mélano-africain (fig. 611 comme exprimant l’équilibre normal 
de l’homo sapiens, on constate que les valeurs des pommettes. 
d i 1  menton et de la base sont égales. Chez l’Européen (fig. G2). 
la niigration de l’axe E 2 vers E 3 est amorcée et la face (6(W 
est en déséquilibre avec la base ( 6 7 O ) .  la disparition (les dents 
de sagesse (fig. 63) traduit une véritable distortioii de I’édificr 
çrbnien, h la recherche d’me formiile de conslriirtion clifficilr- 
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ment conciliable avec le maintien de la station droite ; cette 
situation de sur-évolution est comparable à celle du  chien lou- 
lou (fig. 24). 

f i  Tableau de la longueur relative de tranchant utilisable obtenue 
sur un  kilogramme de silex aiiY différentes époques dii Paléo- 
lithique. 

65 Graphique traduisant, au cours d u  Quaternaire, le rapport entre 
l’augmentation di1 volunie cérébral et I’Svolution technique 
(longueur relative du  tranchant au kilogramme de matière et 
variétb des types d’outils). 

66 Tableau de l’enrichissement des types d’outils au cours du  
Paléolithique. 

67 Scheiiia figuraiil le coiiple priiiiilif, celliila foiidaiiieiilale du  
groupe, partageant roinpléinentairement l’ensemble (les 
connaissances ethniques. 

6û Le groupe nomade à économie primitive parcourt cycliquement 
son territoire. Il entretient des échanges matrimoniaux et éco- 
nomiques avec les groupes voisins compléiiientaires. 

69 Carte du  système économique des Bochimans Naron. Au premier 
degré, le groupe familial fonctionne *coinme fig. 68 dans le 
cadre de l’ethnie. Les &changes atteignent par degrds les autres 
Bochimans, les Bantous et les Blancs. 

70 Carte du  système de relations économiques des Esquimaux entre 
le moyen âge et l’anéantissement des structures tradition- 
nelles. Les échanges, de proche en proche, assuraient la cir- 
culation des matières premieres vitales (ivoire, peaux, bois) 
celle de produits manufacturés locaux (lampes et marmites de 
pierre, cuivre natif) et celle des produits d’origine asiatique, 
indienne ou européenne (pipes, tabac, objets de fer). 

71 Carte de répartition des principaux établissements agglomérés 
correspondant aux formes proto-agricole et agricole primitive 
en Méditerranée orientale et dans le Proche-Orient. 

72 üiffusion des bovidés et ovicapridés. A partir du  centre eurasia- 
tique les espbces bos, ovis et Capra ont occup6 toutes les régions 
où leur adaptation était possible, assimilant vraisemblable- 
ment une partie des race3 locales sauvages. A la limite nord 
du  biotope, le renne domestiqué a pris le relais alors qu’au 
sur le zébu dans les régions arides, le buffle dans les maré- 
cages el le yack au Thibet. ont complété l’infiltration des 
bovidés. 

73 a) pian d’une partie du village néolithique de Çatal Hüyük en 
Anatolie (d’apr6s J. Mellaart). Datant du  début du VIo mill& 
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naire, ce village compte parmi les plus vicur Clablissenieiits 
sédentaires à. économie agricole-pastorale. 

b) plan d’une partie de la cité de Mohenjo-daro sur l’Indus - 
Il0 millénaire. 

74 Schénia fonctionnel du  groupe agricole élémentaire. Le disposi- 
t i f  vital est partagé entre les individus groupés par sexe dans 
iin certain nombre de foriiiiiles sociales fondées sur la fainillc 
fitendue. Le système assure iine certaine marge dc spbcialisn- 
tion, en particulier à travers les classes d’âge. Le groupe agri- 
cole est complété dans de nombreux cas depuis l’âge du  BronLc 
par un  groupe individuel ou collectif restreint : l’artisan (for- 
geron ou potière, menuisier, tisserand, etc.. . j 

75 Organisation spatiale des groupes agricoles. Chaque groupe est 
fixé, au nioins relativement, dans son territoire et entretient 
avec les groupes voisins des 6changes qui peuvent atteindre 
1 ’alliance matrimoniale ou se restreindre aux échanges maté- 
riels. Les artisans entretiennent entre eux u n  système de reia- 
lion de meme type qui peul aller jusqu’à couvrir de vaslcs 
r6gions et s’accompagner d’une stricte endogamie. 

76 Schéma fonctionnel du dispositif citadin. La cité joue le rôle 
de centre du  territoire et s’insère dans .un groupe de villages 
agricoles du  type de la fig. 75, dont elle tire ses ressoiirces et 
assiire la cohésion. Le pouvoir central (1) est lié aux fonctions 
militaire (2), religieuse (3) et juridique (4) qui tendent h se 
spdcialiser dans des individus ou dans des classes distinctes. Les 
marchands (6) constituent un groupe dont la ségrégation, par 
rapport aux classes dirigeantes, est variable, leur action indi- 
recte et leurs alliances leur confèrent toujours une notable 
importance. Les artisans (6) et le petit commerce sont comp1c‘- 
tement isolés des classes dirigeantes dont ils sont dépendanls 
mais une partie des éléments assiire sa promotion par la per- 
méabilité de la classe des marchands. 

77. Tableau des arts du  feu, montrant sur l’échelle des tempéra- 
tiires les liens entre les techniques du  métal, de la céramique 
et de la verrerie. 

78 Plan de la cité assyrienne de Khorsabad (vixiC siècle avant notrc 
Ere). 

79 Plan de la cité d’Aigues-Mortes. 
80 Schéma îonctionnel du  dispositif industriel du  xixe siéçlc. Le 

dispositif pré-industriel constitue la base de l’implantation. La 
capitale (a) comporte les memes divisions que fig. 76, mais la 
fonction industrielle est représentée par iin groupe (7), lié au 
commerce (6) et directement en rapport avec le pouvdr ceii- 
tral, quelle que soit la forme de l’état. Les villages agricoles 
continuent de fonctionner dans le dispositif ancien, pourvus 
ii’iine reyréseerttaiioii artisanale e t  de petit coiiirnercc ; ils SC 
rattachent (c, d) ;i des capitales r6gioriales oil se tieaiieiil les 
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souks ei les foires. J,a trarisformatiori tient dari: la créatiiin de  
centres industriels (b), liés au cadre traditionnel par un  réseau 
de voies de transport. Isolé d’abord par la proximité nécessaire 
de matière et de force (b’) le centre industriel essaime le long 
des voies ferrées et détermine l’apparition de faubourgs dont la 
population prolétarienne ne s’inscrit plus dans les cadres tradi- 
tionnels. 

81 a) plan de l‘aggloinératioii dii Creusot. On voit l’agrcgatioii 
industrielle le long de la voie ferrée et les quartiers d’habitat 
en prolifération d6sordonnée. 1 : industrie, 2 : construction 
dense, 3 : construction moins dense, 4 : espaces verts. 

b) Accroissement progressif de Lyon. On voit, autour de la ville 
ancienne attachée à la Sadne et au Rhdne, l’extension géomé- 
trique de la ville de 1850-70 gagnant vers la voie ferrée, l’appen- 
dice de Villeurbanne, à trame irrégulière (fin du xixe sièclej 
puis la prolifération récente. 

8’2 lncisions sur  os paléolithiques, dites (1 marques de cha.. -e M. 
a : Chatelperronien ; h : Aurignacien ; c : Solutréen. 

83 Churinga australiens (d’aprcs Spencer et Gillen). 1 : les cercles 
a représentent des arbres e t  les cercles de points les pas des 
danseurs ; les lignes d représentent les bâtons qu’on bat eii 
mesure et  e les mouvements des danseurs ; 2 et :3 : churing? 
d’un chef du totem de la fourmi 1 miel. a : son mil, b : ses 
intestins, c : la peinture sur  sa poitrine, d : son dos, e .- UII 
petit oiseau allié b la fourmi R miel. On peut constater, à 
l’appui de 82, que les représentations liées à un  contexte ver- 
bal et gestuel comine celles des Churinga peuvent être dépouil- 
lées de tout contenu figuratif réaliste. 

84 Gravure de l’Aurignacien I de l’abri Cellier (Dordogne). C’est 
l’un des très rares documents figuratifs les plus anciens qui 
soient datés avec certitude. On y voit une tête, vraisemblable- 
ment de cheval, u n  symbole féminin et des incisions régu- 
lières. 

85 t i rawre de l’Aurignacien IV de La Ferrassie (Dordogne), reprb- 
sentant un animal (hrisc‘?), un  symbole féminin et des poiictua- 
tion réguliéres. 

86 ti ravure probablement gravettienne de Gargas (Hautes-Pyrénées) 
figurant un  cheval et u n  symbole féminin. 

87 Gravure magdalénienne des Combarelles (Dordogne) figurant les 
mêmes sujets. On constate, pour un  nicme thilme, le réalisme 
croissant des éléments d u  mythogramme. 

88-89 Pictogramme esquiniau d’Alaska, gravé sur  une lame 
d’ivoire, début du  xxe siEcle. Sur un  côté (8û) on voit u n  
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ranipemeiit d'éiC : quatre leiiles et un hoiiiine prc's d'une col- 
line. En retournant la plaquette, on voit, sur la même ligne de 
sol un campement d'hiver : un niorse, une chaloupe de peau 
retournée sur son support et une maison d'hiver, en coupole 
et h long couloir d'entrée. L'objet constitue un message qu'on 
laissait dans le camp abandonné pour renseigner les visiteurs 
bventuels sur la direction prise. Seuls les Esquimaux d'Alaska 
et à une époque récente ( X I X ~  sificie) ont utilisé les picto- 
gramnies. 

Uü Peau de bison des Sioux (fin du XVIII" siècle) sur laquelle est 
figurée pictographiquement le récit d'une expédition de 
guerre. 

91 Composition mythographique de la grotte de h'iaux (hric'ge). 
Magdalénien. On y voit un bouquetin, un bison et un cheval 
de inême taille, un grand cheval accompagné d'un bison et d'un 
bouquetin de petite taille, un grand bison entre les pattes 
duquel se trouve un petit cheval, un bison et un cheval 
égaux : les bisons portent une série de blessures sginboliques. 
Le caractère mythographique de l'ensemhle exclut la lecture 
directe. 

92 Gravure rupestre proto-historique du Val Camonica (Italie), figu- 
rant iin cerf accompagné de symboles énigiiiatiques. Comme 
pour la figure précédente, seul le contenu oral pourrait étayer 
le sens de ce groupe. 

93 Gravure rupestre proto-historique du Val Camonica (Italiej. L'en 
semble se rapproche d'un pictogramme par son caractère nar- 
ratif (laboureur suivi par des personnages munis de houes qui 
recouvrent le grain semé), mais il n'y a pas de u fil n, comme 
dans une suite pictographique. 

94 Coupe conimhmorative du sacrifice d'un ours. Aïnoiis de Sakha- 
line, Exécutées à chaque fête de l'ours, ces coupes servaient 
d'aide-mémoire et de témoignage. 

95 Japon. Ex-voto. On y voit le geste de baltre des mains pour atti- 
rer l'attention de la divinité avant de formuler le vwu. 

96 Japon. Ex-voto. Deux thons (Katsu-o) sont figurés pour expri- 
mer l'idée d'obtenir (katsu). 

07 Japon. Ex-voto. Déposé au temple pour amender un ivrogne. La 
pieuvre, qui devient rouge bouillie dans la bière de riz, est le 
symbole de l'intempérance. 

98 a) Polynésie. Touhouai. Statuette figurant le mythe de la créa- 
tion des dieux et des hommes par le grand dieu de l'Océan. 

b) France, XVP siècle. Correspondance du zodiaque et des parties 
du corps de l'homme. 

99 Affiche publicitaire où différents symboles figuratifs (femme de 
p&cheur, boîte de conserve, clef ouvre-boîte) tissent un réseau 
avec la représentation du poisson. 

100 Hiéroglyphes égyptiens de la IV" (a) et de la XXP dynastie (b). 
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Noter la linéarisation poussée des symboles phonétiques les 
plus récents. 

101 Manuscrit maya. Fragment d’une figuration des cérémonies du 
commencement et de la fin d’une année. Les signes numé- 
riques alignés et les figures niythographiques sont intégrés 
dans la meme composition. 

102 Manuscrit figurant le début de la migration des Aztèques. Du 
gauche droile, 1) Sur une île Aetlan est assis, des hiéro- 
glyphes figurent son nom et les six tribus. 2) La traversée des 
Aztèques. 3) La date dans un rectangle. 4) La marche figurée 
par des empreintes de pieds conduit à la cité de Colhuacan 
figurée par son hiéroglyphe. 6) Huit autres tribus fïgurées par 
le hiéroglyphe et un homme qui parle. Cette inscription est 
une sui te de mythogrammes partiellement phonétids, liés 
entre eux par une trame pictographique. 

103 Ecriture chinoise. a) graphies archaïque et moderne d’un éche- 
veau de fibres (pictographies). h) assemblage d‘un écheveau et 
de la figuration du mouvement de la navette, en graphie 
archaïque et modcrnc, signifie l’ordre, Za succession (idéogra- 
phie) ; c) assemblage de l’écheveau et d’un signe tcheu ; 1’618- 
ment pictographique joue un r81e classificatoire (idée de 
fibres), l’autre élément est simplement phonétique : tcheu, 
papier ; d) graphie archaïque du toit ; e) toit-femme = paiz ; 
f )  toit-feu = désastre ; g )  toit-porc = dispositif domestique, 
famille ; h)i)j! tien-k’i-teng, ampoule électrique. tien : 
foudre = pluie-éclair ; k’i : vapeur = nuage-riz ; teng : 
lampe = feu-monter-piédestal. 

104 Ecriture japonaise. a) deux caractères chinois : song-chan, mon- 
tagne des pins. b) lecture japonaise : matsu-yama exprimée 
en caractères syllabiques ; c) frqgment d’un texte théiîtral 
comportant des caractères chinois liés par un ciment syn- 
taxique en caracthes syllabiques cursifs et annotés par des 
éléments phonétiques. 

106 Fragment d’un texte populaire bouddhique comportant : a) la 
notation phonétique japonaise : chiku-sho (les bêtes), ji (elles- 
memes), toku (obtiennent), dai (la grande), chi-e (sagesse). h) 
Les sept caractères chinois correspondant au texte phonétisé. 
c) Le dessin d’un animal (sho), d.’un édredon (toku), d’un pla- 
teau (dai), de seins (chi), d’une maison (e) restituant approxi- 
mativement le texte. 
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