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Anthropologie historique 

SUR L'ANTHROPOLOGIE DE LA POPULATION 
DE LA CUL'TURE CRI~ DE ROUMANIE (NÉOLITHIQUE 

ANCIE~, 5500-4200 AVANT N.È.) 

OLGA NECRASOV 

Etant donné que jusqu'à présent nos informations anthropologlques 
sur la population de cette culture neolithique qui en est l'une de1,, plus 
anciennes (5500-4200 av. n. è.) qui se soient développée sur le territoire 
de notre pays, ne proviennent que des recherches concernant des documents 
assez limités découverts dans différentes parties de la Roumanie, nous 
avons jugé utile d'en présenter ici une synthèse. 

Ces documents anthropologiques proviennent des fouilles dirigées 
par les archéoloques roumains, surtout duant la période d'après le 23 
.Août 1944. 

Nos matériaux datés de la culture Cri~ sont les suivants: ossements 
de Gura Baciului (près de Cluj), appartenant à 4 sujets dont malheurese
ment un seul squelette (Gura Baciului n° 2) est presque complet. Selon 
le regretté archéologue N. Vlassa qui en a entrepris une étude très a ppro
fondie, les squelettes de Gura Baciului appartiendraient au néolithique 
le plus ancien de l'espace carpato-danubien et c'est toujours le même 
auteur dont l'étude comparative du matériel lithique et de la céramique 
a permis d'établir l'existence de relations entre Gura Baciului et l'étape 
Protosesclo de Tessalie ainsi qu'avec la population de Lepenski Vir. 

Envoyés à Ia!;!i, le squelette n° 2 de Glll'a Baciului et le matériel 
paléofaunique découvert dans la tombe respective, ainsi que dans les 
autres tombes de même provenance, ils furent étudiés par O. Necrasov 
et collab. (O. Necrasov, 1965, 19-34). Les données obtenues (Voir T 1 ) 

nous ont permis d'attribuer Gura Baciului n° 2 au type alpinoide, avec 
quelques réminiscences protoeuropoides. 

Toujours de Transylvanie proviennent les restes oRseux découverts 
dans la ville de Cluj-Napoca au cours deR travaux édilitaires pratiqués 
à, une grande profondeur dans la rue << 30 Decembrie >>. Daté de la culture 
Oril;l par N. Vlassa, ce squelette avait le crâne complètement détruit 
.au cours des fouilles, ce qui ne nous a permis que de déterminer le Rexe 
du sujet (féminin), son âge au décès et calculer sa stature (145 cm). 

Enfin, encore d'autres ossements humains datant de cette même 
<:mlture furent découverts en Transylvanie, à Bedehaza (Sf. Gheorghe) 
-et à Salca (Oradea). Etudiés à Oluj par I. G. Russu et collab., ces restes 
osseux très incomplets purent cependant être attribués au type méditer
ranoïde. 

ANN. ROUM ANTHROPOL, 25, P. 3-11), BUCAREST, 1988 
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OLGA NECRASOV 2 

Dans la zone extracarpatique de notre pays furent également 
découverts des restes osseux humains datés de la culture Cris. En _\folda
vie, les fouilles archéologiques à Bîrlad (Trestiana) mirent au jour un groupe 
de squelettes préhistoriques dont une partie fut datée de la culture Cri~ 
pa,r l'achéologue Eugenia Popu~oi qui les a dirigées pendant quelques, 
années. Expédiés a I~i, les ossements humains furent étudiés par O.Ne
crasov et S. Antoniu. Malheureusement, des 6 squelettes datés de la culture 
Cri~, seul le squelette n° 6, appartenant à une femme d'âge mûr, était 
assez complet pour se prêter à une restauration, les autreR 5 squelettes 
étant très incomplets. 

L'étude anthropologique du squelette n° 6 (après restauration) 
nous a permid de l'attribuer au type méditerranoïde. Les ossements appar
tenant aux autres 5 sujets ne purent servir qu'à préciser leur sexe et leur 
âge au décès, la stat11re de deux d'entre eux, et obtenir quelques données-. 
concernant la forme générale du neurocrâne de deux autres sujets. 

Toujours en Moldavie, à Pogoraf}ti {dépt. de Botoi;;ani), l'archéo-
logue I. Ionita a découvert les ossements d'un enfant de 7 ans qu'il date 
de la culture Cri~. Étant donné que le 0râne de cet enfant était bien con
servé, il fut possible d'en calculel' l'indice crânien qui est dolichocrâne 
(72,0) ce qui, avec la forme ovoïde du neurocrâne (en norme verticale) 
et la forme bien bombée de l'occipital nous permet de l'attribuer au type 
méditerranoïde. 

Enfin, un matériel anthropologique important fut déGouvert à,-
1' occasion q_es fouilles de sauvetage pratiquées à Ostrovul Corbulu~ (îJot 
du Danube) sous la direction des archéologues Fl. ;l\fogo~anu et P. Roman 
(de Bucarest). 

~s ossements humains qui y furent trouvés appartiennent à plu
sieurs cultures dont 3 squelettes (n° 2, n° 24 et n° 9) furent datés du temps
de la culture Cri~. Les deux premiers ont appartenu à des hommes assez 
âgés, le dernier à ,"Hn enfant de 6 à 7 ans. 

Dans le Tablèau 1, nous avons inscrit les principales données anthro~ 
pométriques des crânes de la culture Cri~ ainsi que des statures des sujets 
où ces p.imensions purent être calculées. ; , 

En groupant à part les statures féminines et les statures masculines 
nous avons obtenu le tableau suivant, après y avoir introduit les statures 
masculines de Trestiana (n° 9 A et n° 18). 

Stavures f iminines 

Bedehaza: 142 cm (selon les données de I. G. Russu); 
Cluj-Napoca: 145 cm (selon nos calculs); 
Trestiana n° 6: 154 cm (selon nos calculs); 
Gura Baciului n,0 2 : 155 cm (selon nos calculs); 

Statures masculines 

Trestiana n° 18 : 170 cm (selon nos calculs) ; 
Trestiana n° 9A: 170 cm (selon nos calculs); 
Ostrovul 0orbului n° 2 : 168 cm (selon nos calculs); 
Ostrovul 0orbului n° 24 : 172 cm (selon nos raleuls), 
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3 L'ANTHROPOLOGIE DE LA POPULATION DE LA CULTURE DE CRIS 

Il en résulte que le groupe féminin formé de 4 sujets est caractéri111é 
par des statures assez basses (142 cm et 145 cm) rencontrées chez 50% 
des squelettes féminins, l'autre moitié des ca'l par des statures féminines 
moyennes (154 cm et 155 cm). 

En ce qui concerne les statures masculines elles sont pour la plupart 
des cas de la.catégorie élevée (170-172 cm) et dans un seul cas par une 
stature masculine sur moyenne (168 cm). 

En tout, notre matériel anthropologique daté de la culture 0rii? 
provient seulement de 8 sujets dont les squelettes ne sont pas toujours 
bien conservés et dont deux appartiennent à des enfants de 6 à 7 ans. 

De la revue succinte du matériel dont nous disposons actuellement, 
il résulte que celui-ci provient de trois régions de notre pays: Transyl
vanie, Moldavie et Olténie (ORtrovul 0orbului), ce qui permet de conclure 
que la culture Cri~ et sa population étaient déjà assez répandues pendant 
le Néolithique ancien. 

Dans le tableau 1 nous avons im;crit les principales données anthro
pologiques individuelles obtenues pour les neurocrânes et les statures 
des sujets étudiés. 

La variabilité individuelle deR indices crâniens est caractérisée 
par une distribution assez large, allant de la catégorie hyperdolicho
crâne jusqu'à la catégorie brachycl'âne, la fréquence la plus élévée ap
partenant aux e1ânes dolichomorphes (hyperdolichocrânes et dolichocrâ
nes modérés), qui représentant la majorité (75% des cas, avec Trestiana 
n° 6 et Solca, Pogora~ti, Ostrovul Corbului n° 2 et 24, ainsi que Bedehaza). 
Pour ce qui concerne les formes mésocrânes et brachycrânes, elles ne repré
sentent chacune que 12,5 % du total de notre série synthétique. 

L'indice fronto-parietal qui exprime la largeur du front en rapport 
avec la largeur maximale du neurocrâne est du type eurymétope (à front 
large) qui y représente la majorité, le type metriométope y étant repré
senté par un seul cas. 

L'indice frontal transversal correspond dans notre série synthétique, 
à une majorité qui indique une disposition du type intermédiaire des 
crêtes temporales, et dam, un seul cas l'indice frontal transversal corres
pond aux crêtes parallèles. Les indices de hauteur du neurocrâne sont 
du type évolué, indiquant un bon développemf'nt en hauteur du neuro
crâne. Les indices du massif facial sont du type mésène ou euryène. Les 
orbites appartiennent soit au type élevé soit au type moyen, la largeur 
du nez est le plus souvent du type moyen et faiblement élargie, tout à,. 
fait exceptionnellement. 

Pour conclure, il faut Rouligner que la variabilité des indices crâ
niens et faciaux, ainsi que celle des Rtatures indique un certain mélange 
de caractères provenant du type protoeuropoïde et d'autre part, du type 
méditerran9ïde, qui est ici prédominant. 

Cette situation est parfaitement explicable, étant donné les rap
ports qui selon N. Vlassa s'étaient établis entre nos régions et le monde 
méditerranéen, dès le commencement du néolithique et d'autre part, le 
climat bien plus doux qui s'était instauré dans nos régions à la faveur 
de << l'optimum climatique post glaciaire>> (période atlantique: 5500-
3000) qui pouvait avoir influencé une gracilisation des populations locales 
et une évolution vers le type méditerranoïde. 
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NO Dimensions 
Martin et indices 

1 g-op 
8 eu-eu 
9 ft-ft 

10 co-co 
12 ast-ast 
20 po-b 
45 zy-zy 
48 n-pr 
51 mf-ek 
52 hauteur de l'orbite 
54 al-al 
55 n-ns 

8/ 1 u.crânian 
9/8 i.fronto-parietal 
9/10 i.frontal transv. 

12/8 i.occipito-parietaJ 
20/1 i.por .-bregm.-Jong. 
20/8 i.por .-bragm.-transv. 
48/45 i.faclal supérieur 
52/51 i. orbitaire 
54/55 i. nasal 
45/8 i.jugo-parietal 

Stature 

Tableau n° 1 

Principaux caractères anthropométriques des crânes de la culture Cri5 et la stature 

Trestiana Pogora~ti Ostrovul o~trovul Ostrovul Gura 
n° 6 n° 7 Corbului Corbului Corbului Baciului 
~ lnfans n° 2~ n° 9 Infans n° 24 ~ n° 2 Q 

187 175 181 170 189 170 
128 126 132 130 141 140 

91 - 93 87 100 98 
- - 116 107 117 118 

106 - - - 113 109 
113 - 117 - 125 113 
127 - - 112 141 123 

70 - - 52 58 65 
39 - - 34 47 40 
33 - - 32 36 35 
25 - - 17 28 27 
52 - - 40 56 50 

68,44 72,00 72,93 76,47 74,60 82,35 
71,09 - 70,45 66,92 70,92 70,00 

- - 80,17 81,30 85,47 8:l, O'S 
82,80 - - - 80,14 77,86 
60,42 - 64,64 - 66,13 66, 47 
88,28 - 88,63 - 88,65 80,71 
53,64 - - 46,40 41,13 52,84 
84,61 - - 94,10 76,59 87,50 
48,07 - - 42,50 50,00 54,00 
99,29 - - 85,80 100,00 87,86 

154 cm - 168 cm - 172 cm 155 cm 

Bedehaza 
Q 

185 
133 
-
-
-
121 
-
-
-
-
-
-

71,89 
-
-
-

6:i,29 
96,23 
-
-
-

-

142 cm 

Solca 
ô 

193 
132 

94 
-
-
121 
-
-
-
-
-
-

68,39 
-
-
-

62,60 
91,66 
-
-
-
-

-

Cl) 

0 
t" 
Cl 
> 
z 
M 
~ 
[/l 

0 
~ 

... 
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5 L'ANTHROPOLOGIE DE LA POPULATION DE LA CULTURE DE CRI!;, 7 

Il faut en même temps rappeler que l'instauration d'un climat 
plus doux fut particulièrement importante en ce qui concerne un chan
gement dans les occupations de nos anciennes populations qui étaient 
devenues << agriculteurs et éleveurs d'animau-...: domestiques>>, la chasse 
y étant devenue une occupation tout à fait i,,t:.,condaire. C'est ce que l'on 
appelle << la révolution néolithique>> selon l'expression de Gordon Childe. 

En effet, les populations plus anciennes que celles du néolithique, 
c'est-à-dire celles du mésolithique et du paléolithique furent surtout des 
chasseurs et des <<collecteurs>> de fruits sauvages (par eÀemple des baies} 
ainsi que d'autres objets comestibles ( dont surtout des escargots et autres 
mollusques). Ils furent des << exploitateun, >> et même des << p1édateurs >► 
de la nature environnante. 

Cette situation change dès le commencement du néolithique : la 
chasse, comme source de nourriture passe à un rang secondaire. En effett 
nos recherches sur les restes osseux des mammifères découverts par les 
archéologues au cours de leurs fouilles dans les anciennes habitations 
néolithiques (restes de cuisine) et dans les tombes de la même culture 
(offrandes rituelles mortuaires) nous indiquent que dès le commencement 
du néolithique ancien ( culture Crif;t) la proportion entre les restes des 
mammifères domestiques et des mammifères RauvageR indique une très 
forte prévalence des premiers, ce qui atteste que dès le commencement 
du néolithique l'homne avait déJà domestiqué quelques eRpèces utiles 
et devenu un producteur de biens (Tableau n° 2). 

Il ne faut pas oublier qu'il avait appris à cultiver les plantes comes
tibles. A ce propos il est intéressant de noter que le travail de la terre se 
reflète non seulement dans les analyses des pollens, découverts dans les 
habitats de la culture Cri~, mais aussi dans le fort developpement de cer
taines zones d'insertion de la musculature sur les os longs, (des hommes, 
comme des femmes) particulièrement solicitée "urtout au cours de ces 
travaux. 

Enfin, il faut nous demander si la domestication de certains animaux 
a eu lieu sur notre territoire ou bien si les premiers animaux domestiqués 
furent amenés d'Anatolie au cours de la migration de certaines popula
tions orientales vers l'Europe du sud-est, mais il faut souligner que, contre 
cette hypothèse Higgs et J arman ( qui s'en sont occupé1,,) citent les découvertes 
selon lésquelles, en Grèce de ce temps, certains animaux étaient déjà. 
domestiqués, tandis qu'en Anatolie leurs espèce-; d'origine se trouvaient 
encore à l'état sauvage. D'ailleurs, ces derniers temps les spécialistes 
admettent que la domestication des animaux utiles pouvait avoir eu 
lieu dans bien d'autres zones et surtout en Europe du sud-est où exis
taient les espèces sauvages qui pouvaient être domestiquées, comme c'était 
aussi le cas de notre territoire. 

Enfin, pour finir ce travail sur la culture Cri~ il nous faut discuter 
encore certains problèmes. 

En comparant la structure anthropologique de la population de la. 
culture Orii;; avec celle du complexe balkanique (contemporain de la culture 
Crii;;), tel qu'il fut défini par l'anthropologue jugoslave Garasanin, nous 
constantons l'existence de quelques analogies plus ou moins prononcées 
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Tobleau n° :) 

Répartition d'après les espèces el les groupes des ossements des mammifères découverts dans certains habitats 
et tombes datés de la culture Cri~ 

Gura Baciului Trestiana Bal~ 
Tombes et habitat Tombes et babilat Habitat 

Espèces ---
et Pièces et frag- Exem- Pièces et frag- 1 Exem- Pièce~ et frag-

groupes ments plaire, ments 

1 

plaires menls 

N 
1 

% N N 1 i % 1 \ N N % 

1 
' 

Bos taurus L 97 

1 

55, 11 7 526 48,98 14 31 20,12 
Ovlcaprinae • 62 35,22 5 545 50,76 20 7:l 47,42 
Sus scrol1;1 domesticus 10 5,68 3 - - - - 26 rn,88 
Canis familiaris L 1 0,56 1 - - - - -

-----

1 Total animaux domestiques 170 96,51 16 1071 99,74 34 130 84,42 
1 

7 
-- --- --- - - ---------

1 

1 

Bos primigenius Boj 1 0,56 - - - 2 1,28 
Sus scrofa ferrus L 2 1,14 1 0,09 1 1:l S,44 
Cervus clapbus L 1 0,56 1 0,09 1 .5 1 :~,24 
Capreolus capreolus L 1 0,56 - - - 2 1,28 
Equus sp. 1 0,56 1 0,9 1 1 0,64 ---- ---

Total animaux sauvages 6 3,40 1 5 1 3 0,27 3 23 14,88 

Exem-
plaires 

N 

4 
7 
2 

-

13 

1 
3 
1 
1 
1 

7 

0Q 

0 
t"' 

~ 
~ 
(l : 
Cil 
0 
<: 

a, 
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7 L'ANTHROPOLOGIE DE LA POPULATION DE LA CULTURE DE CRil;l 9 

En Bulgarie, les dépôts de Karanovo I contemporains de la culture 
Cri§ présentent aussi un fond méditerranoïde ainsi que des éléments qui 
attestent un commencement de brachycéphalisation. 

En Yougoslavie, à la culture Cri§ de Roumanie correspond la culture 
Stacrevo qui du point de vue typologique est caractérisée par des médi
terranoïdes qui, selon I. Schwidetzky et J. Gavrilovic ne sont pas encore 
complètement gracilisés. 

On peut en conclure que les populations des plus anciennes cultures 
agricoles carpato-balkaniques appartiennent au même fond ancien, 
prédominant méditerranoïde. 

En ce qui concerne l'origine de ces méditerranoïdes, pour certains 
auteurs il faudrait la chercher dans les régions égéo-anatoliennes,étant 
donné les rapports anciens du complexe balkanique avec l'Asie Mineure. 
Pour d'autres spécialistes, il faudrant chercher leur origine. dans l'ancien 
fond local paléolithique et épipaléolithique relativement gracilisé, assez 
proche du type de Dolni-Vestonice de Moravie qui, selon J. Jelinek pré
sente certaines affinités avec les postméditerranoïdes gracilisés. 

En considérnnt les concPptiorn, actuelles concernant les phénomènes 
de microévolution, de tels phénomènes sont possibles sous l'influence 
prolongée d'un climat assez doux qui ne réclame pas une alimentation 
très consistante. La formation locale des types gracilisés, tels les médi
terranoïdes, ne peut être exclue, mais il n'est pas possible, de mène, de 
nier complètement l'existence d'un cPTtain apport des populations méridio
nales, venant du monde circumméditerranéen. 

Reçu le 20 mars 1988 Unwen,zlé de la§i 
el 

Centre de recherches biologiques de ]a§i 
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SUR L'ANTHROPOLOGIE DE QlJELQlJES TlJMULI 
DE L'ÂGE DU BRONZE DE COTÎRGACI 

(commune Roma, département de Boto~ani) 

MIHAELA PERIANU 

Au cours de deux campagnes successives de fouilles effectuées dans 
le nord de la :Moldavie (commune Roma, dép. de Boto~ani) en 1985 et 
1986, on été mis au jour dans le cadre d'une action de sauvetage neuf 
tumuli contenant onze tombes. Notés de T 1 à Tg et ayant des dimensions 
rapprochées (hauteur entre 0,50-1,00 m et diamètre 20-25 m), les 
tumuli sont encadrés au point de vue culturel-chronologique, compte 
tenu de l'incertitude de l'absence de l'inventaire des tombes, dans : la 
période de transition du néolithique à l'âge du bronze - << culture des 
inhumations à ocre>> (T1, T41 T5, T6 ), l'âge du bronze - culture <<Noua>> 
(T2 ) et âge du bronze - culture ~ (T7, T8, Tg). 

D'après le nombre de tombes trouvées à l'intérieur, les tumuli 
peuvent être groupés en : tumuli cénotaphe (T3 ), tumuli individuels 
(Tu T2, T4, T 5, T 7, T 8, T 9 - avec une tombe emplacée dans le centre), 
tumuli collectifs (T 6 - avec trois tombes situées à des distances proches 
l'une de l'autre). 

Les tombes qui, excepté le tertre, ne possédaient pas d'autres 
aménagements spéciaux, ont une forme rectangulaire aux coins arrondis, 
sont orientées SW - NE et ont été trouvées à des profondeurs oscillant 
entre 1,35-2,15 m du niveau actuel. Seules les tombes de T2 (culture 
«Noua>>) et M2 de T5 (époque préféodale) ont des caractéristiques diffé
rentes : leur forme est ovale et elles ont une orientation N -S. 

L'aspect général des ossements qui présentent une corrosion insigni
fiante et une coloration allant du rouge pâle au brun roux, ainsi que le 
bon état de conservation des squelettes d'enfants comparativement aux: 
squelettes des adultes ( dont les ossements déminéralisés sont en nombre 
réduit et brisés) nous font supposer que le sol dans lequel ils ont été 
ensevelis a un contenu r;iche en fer et manganèse ainsi qu'un pH favo
rable à une bonne préservation. 

Tout comme dans d'autres séries ostéologiques contempora.ines, 
les squelettes des adultes aux os plus poreux sont représentés par un 
inventaire osseux pauvre. 

Bien que différemment encadrés au point de vue archéologique, 
par l'unité morpho-fonctionnelle et typologique, les squelettes trouvés 
dans ces tombes constituent une série anthropologique; c'est pourquoi 
nous les avons étudiés d'une manière adéquate. Nous avons extrait de 
l'analyse morphoscopique et métrique de ce matériel ostéologique des 
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données concernant le sexe et l'âge de8 individu8, leur encadrement typo
logique, des aspects de pathologie osseuse, ainsi que les conditions de vie 
et des coutumes des groupes humains respectifs telles qu'elles ressortent 
de certaines particularités des ossements et des éléments constituant le 
rituel de l'inhumation. 

Nous avons utilisé la méthode de Acsadi, N emesekeri, 1970 et les 
indications du groupe Ferembach, Schwidetzky, Stlouklal, 1979, pour 
la. détermination du sexe et de l'âge des squelettes, les tableaux (Ube
laker, 1978) pour la détermination de l'âge des enfants, les tableaux (Bach, 
1965, Breitinger, 1937) pour la détermination des tailles. 

Description des tombes 
T1M1 : Le squelette, orienté S\Y -~E, aux ossementR légèrement 

corrodé,-,, de couleur rougeâtre, en décubitus dorsal avec les pieds con
tracté8 tombés sur la partie gauche, appartient à un individu de sex mas
culin, adulte I (22 -25 ans), de stature élevée. 

L'analyse morphoscopique et métrique met en évidence un squelette 
robuste, aux os longs, aux reliefs bien marqué8 révélant une foite muscu
la,ture. Du squelette crânien ont été conservés : - l'hémiarcade gauche 
du maxillaire avec les dents dans les alvéok·s dans la portion (C-M3), à 
abrasion dentaire (0). On obseIYe Rur ce fragment un f\Ïnus maxillaire 
grand, une fosRe canine profonde, la voûte palatine de forme para
boloïde; - deux fragments du corps mandibulaire partie droite (P2 -M3), 

abrasion (0) et gauche (Mi, M2), abrasion (0). 
Le squelette post-crànien : les humérus ont un V deltoïdien allongé, 

rugeux et bien esquissé, un indice diaphysairc (76,93) désignant une eury
branchie à la limite inférieure. Les cubituR sont eurolènes (indice diaphy
saire 87,09), avec une musculature très forte et une évidente différence 
fonctionnelle droite-gauche. Les radius, incomplets, ont une crête interos
seuse modérée. 

Les fémurs très longs, hyperaplatis (indice de platimétrie 73,91), 
au trochanter grand, volumineux, la ligne ruguause modérée, la muscula
ture forte. Les tibias sont platicnémiques (ip_dice cnémique 60,46), à 
facettes articulaires supplémmentaîres p·our l'astragalé àux têtes antéro
inférieures et grande robusticitt'l (22,38), les muscles solfaires bien dé
veloppés. 

Le squelette post-crânien aux os très longs (stature 170 cm), bien 
modelés, aux reliefs rugeux, à musculature forte, os coxal haut, incisure 
ischiatique très profonde et étroite et la cavité cotyloide très grande 
certifient le sexe massculin pour ce squelette. 

Les épiphyses des os longs complètement soudées, la molaire trois 
sur le maxillaire et la tnandibule fonctionnelle indiquent un individu adulte 
de plus de 22 ans, tandis que l'abrasion dentaire (0) indique un individu 
jeune de maximum 25 ans. 

On n'observe aucune lésion sur la surface des os disponibles et au 
niveau de l'appareil dento-maxîllaire. 

En l'absence du crâne il ne nous est pas possible de résoudre l'en
cadrement typologique de ce squelette, cependant la haute taille, le:i-; 
reliefs très marqués, la grande robusticité des os, la platimétrie, la pla
ticnémie et les << facettes horizontales ►> constituent les traits communs de 
la série étudiée. 
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'l'li\11 ) : Le squt'lette, relativement bien conservé, recroquevillé 
distendu sur la pa1tie gauche, aux ossements de couleur rousse, à corro
sion minima, appartient à un individu de sexe masculin, adulte (plus de 
50 ans), de taille supermoyenm. 

Le crâne: aux reliefs osseux bi,jn accusés a une forme ovLid" hri
soïde dans la norme verticale: il est allongé, étroit, dolichocrâne (71,35), 
,acrocrâne (90,51), hypsicrâne (64,58), eurymétope (71,53). Dans la 
norme faciale il présente un frontal incliné vers le dos avec une protru
sion glabellaire foru (3-4, Broca), avec fosse supraglabellairc, arcs 
supraciliaiies très accusés, marge supérieure de l'orbite épaisse, arrondie, 
orifices a supraorbitaires ouverts, ligne temporale légèrerrent marquée. 
Dans la norme latérale le temporal est bas, allongé, avec la mBstoïde (3). 
Dans la norme occipitalè il a une forme de maison bombe avec l'ocripi
tal bombé, inion (3). La mandibule est assez gracile, avec des gonions 
légèrement intervertis, des impressions musculaires effacées, l'orifice men
tonnier emplacé P 2Mi, le menton bituberculé avec fossette, l'abrasion 
dentaire sur les dents présentes (4). On constate la perte intra-vitam de 
la molaire trois mandibulaire droite, avec résorption alvéolaire avancée. 

Le squelette post-crânien : se caractérise par une forte musculature 
et par une grande robustîcité. Les humérus ont le rapport diaphysaire 
(80,00), indiquant de l'eurybrachie pour la section de la diaphyf.e, le 
V deltoïdien masf.if, la longueur de l'os moyenne. Les cubitus hypereurolè
nes (indice 96,55) ont une musculature extrêmement dévelappée, une cr[•te 
interosseuse très large. 

Les fémurs ont une ligne rugueuse haute, fortement marquée, l'in
dice pilastrique 100 (pilastre faible), la diaphyse mésomère. Les t il1i a,:; 
sont eurycnèmes (indice cnémique 83,87). Le coxal est haut avec l'inscibure 
ischiatique profonde et des fortes empreintes musculaires. 

Le squelette robuste avec des reliefs prononcés, le coxal haut et 
rugueux, le crâne massif avec des suprastructures ossuses marquées imli
que un individu de sexe masculin. D'après le dégré de l'oblitération ll'--'" 
sutures crâniennes (la coronale oblitérée dans le secteur 03, présentant 
une oblitération avancée dans le secteur Ci, la sagittale presentant égale
ment une oblitération avancée au long des quatre secteurs et la lamboide 
à oblitération incipiente dans le secteur un droite), corroboré avec le 
stade avancé de l'abrasion dentaire et les stades de la raréfaction du 
tissu spongieux dans la tête humérale et fémurale, ainsi qu'avec la patholo
gie du rachis, l'âge de l'individu est de plus de 50 ans. 

Modifications pathologiques : perte intra-vitam de la molaire trois 
mandibulaire, spondylarthrose au niveau des vertèbres cervicales, gonar
throse (révélée par l'ostéophytose patellaire avancée). 

Au point de vue typologique nous encadrons ce squelette dam, le 
groupe des protoeuropoïdes gracilisés. 

T3 : tumulus cénotaphe. 
T4(M1): la tombe contient des petits tas d'ocre. Le squelette, orimté 

SW-NE, couché sur le dos avec les pieds tombés à droite, dans un état 
mauvais de conservation, avec les ossements intensément colorés en 
brun roux, appartient à un individu adulte (plus de 30 ans), de sexe 
masculin, de haute taille (17 4 cm).Bien encadré dans fa série, le squel<'tte 
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est caractérisé par un modelage prononcé des os, une grande robusticité 
et une musculature très développée. 

Le crâne : représenté par des restes de la calotte et par la région 
faciale intégralement. Le frontal, très large dans la région fronto-temporale 
(115 mm), présente une région glabellaire près puissante, (4-5), avec 
fosse :mpragfabellaire et reste de suture métopique supranasale, arcs supra
ciliaires très protubérants, bords supraorbitaires arrondis, orifice supra
orbitaire ouvert, ligne temporale accentuée, apophyses zygomatiques larges. 
Les orbites sont rectangulaires avec d~s coins arrondis, chamaecon
ces (84,09). Le nez est très haut, leptorhin (39,98), avec la racine pro
fonde, l'aperture piriforme de type anthropin. Les malaires sont hauts, 
rugueux, à disposition intermédiaire. Le maxillaire a une fosse canine-, 
profonde, l'a.rcade alvéolaire paraboloïde, la -voûte palatine brachy
staphyline (100). La face est mésoprosope (86,86), leptène l55,88). 

La mandibule est rnassiYe avec le corps haut, le menton bituberculé, 
carré, l'orifice mentonnier emplacé P2M1, les empreintes musculaires 
prononcées pour les rnasRétern et les ptérigoïdes. Rien conservée, la den
ture de cet individu ne présente pas de modifications pathologiques, est 
modérémrnent érodée, rabrBsion étant plus prononcée sur le groupe fron
tal <>t au niveau de la molaire un. Le sem de l'abrasion est lingual pour
les <lents maxillaires et vestiLulaire sur la mandibule. 

Le squelette post-crânitn : se caractérise par les mêmes os longs 
et robustes à musculature très forte rencontrés chez le reste de la série. 
LeR humérm; ont un rapport diaphysaire (86,95) indiquant eurybrachie, 
le cubitus est eurolène (85,41), les radins ont une crf'-te interosseuse mo
dérée. 

Les femurs 1:mnt eurymères (indice de platimétrie 94,59), sans pilastre 
(indice pilastrique 81,25). Les tibias sont platicnémiques (indice cnémique· 
60,00), avec des facettes supplémentaires aux bouts antéro-inférifurs. 

L'hypermasculinité det1 caractères sexuels secondaires indique le 
sexe masculin pour ce sqm'lette. 

D'après l'oblitération du secteur trois (pars obelica) de la sagittale, 
Je degré de l'abrasion dentaire et l'absence des modifications arthrosique&, 
au niveau du rachis, l'âge de l'individu est de plus de 30 ans. 

On ne constate pas de modifications pathologiques au niveau du 
1'lquelette. 

Au point de vue typologique ce squelette a un fond protoeuropoide 
à éléments nordoïdes. 

T5(Mi, M2 ) : M1 : le squelette, en mauvais état de conservation, avec
les os légèrement corrodé:, de couleur rougeâtre, couché sur le dos avec 
les pieds tombés sur le côté gauche, appartient à un individu adulte 
de sexe féminin. 

Le crâne: représenté par un fragment de la région occipitale au relief 
musculaire modéré, à inion légèrement protubérant et par le maxillaire 
intégral avec un sinus grand, m <' aperturP piriforme de type anthropin, 
la voûte palatine de forme paraboloide. 

Les dents, conservées dans les alvéloes dan!'l le segment ( P 1 -M2 ) 

ont une abrasion avancée (degré4-.5)pourPi, P 2, M1 et (degré3) pour M2 • 

Le squelette post-crànien: les fémurs ont unt"l musculature assez 
forte reflétée par l'indice de platimétrie (81,81)et par la ligne rugueuse-
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marquée. Les tibas sont hyperplaticnémiques (indice cnémique 53,65) 
avec la musculature bien développée. L'aspect et les dimensions des os 
présents, ainsi que l'examen comparatif avec les squelettes de notre Rérie 
.attribuent à ces ossements le sexe féminin. 

L'âge du squelette, d'après l'abrasion dentaire avancée du groupe 
jugal, l'aRpect de la spongieuse de la tête fémurale et le modelage morpho
fonctionnel des os présents, est de plus de 45 ans. 

Les modifications pathologiques observées sont représentées par 
une légère rétraction alvéolaire au niveau du maxillaire et par un dépôt 
•de tartre à la base des dents. 

1VI2 : Tombe préféodale. Les ossements de couleur rougeâtre, bien 
-conservés, appartiennent à un enfant, Infans II (8 ans). 

T6(1VI1, 1VI2, M3): M1 • Le squelette couché sur le dos avec les pieds 
recroquevillés sur le côté droit, les ossements bien conservés, de couleur 
rougéâtre, appartient à un enfant, Infans II (8-9 ans). 

1VI2 : Le squelette, assez bien conservé, couché sur le dos avec les 
pieds recroquevillés sur le côté droit, avec les os de couleur brun roux 
avec des taches noires, non corrodés, appartient à un individu adulte, de 
sexe masculin, de haute taille (177 cm).Signalons une musculature remar
,q_uablement forte, des os bien modelés fonctionnellement, avec une 
grande robusticité et une différenciation marquée droite-gauche pour 
les membres supérieures. Le crâne est massif avec des os épais et des 
fortes insertions musculaires. Les os de la voûte déformés en couche ne 
peuvent pas être attachables intégralement. Dans la norme verticale il 
est ovoïde, allongé, avec des bosses pariétales proéminentes. Dans la norme 
occipitale le crâne a la forme de bombe maison avec l'occipital bombé, 
l'ip.ion (2). Dans la norme faciale : le frontal tst large, eurymère, avec une 
protubérance glabellaire (3) ayant une légère fosse supraglabellaire, des 
arès supracilia.ires bien ma:rqués, des lignes temporales accusées, des orifi
ces supraorbitaites ouverts, la marge supérieure de l'orbite épai,&se, l'apo
physe zygomatique, large. Dans la norme latérale le temporal a des reliefs 
prononcés, la mastoïde (4) avec une crête rmpramastoïdienne, l'orifice 
auditif externe ovalf à E-xcrescences marginales. 

Le cr~ne facial : le maxillaire a 'été conservé ayec une ,profonde fos8e 
canine, l'.aperture piriforme de type anthropin, l'orifice naisfl,l large de 
(23 mm). Le, nez, étroit, avec le nasion emp\acé a,ssez superfioiellement. 
L,a denture, çonservée i,ntég:i;alement, est légèrement abrasée. La mandi~ 
bule avec tout~ son arcaq.e de;ntaire. est 110buste, au corps haut {35,00 mm 
à la symphyse), ~ux muscle& forts, l'orifice mentonnier emplacé P

1
P

2
, l,e 

menton· double avec des tul)ercules proéminents, des gonions retroussés 
vers _l'extérieur. 

Le squelette post-crânien est bien représenté ; les humérm ont lt" 
·y d,eltoïdien très proéminent, extrêmement allongé et rugueux, la foss~ 
bicipitale profonde, le rapport diaphysaire (72100 droité et 75,~m gau.! 
,che) indique une platibranchie. On remarque une différence morpHo
-fonctionnelle droite-gauche. Les cubitus sont platolènes avec une forte 
musculature. Les fémurs ont un ·trochanter très volumineux, la lignè rul 
_,gueu,.'5e haute, la section de la diaphyse arrondie, ils n'ont pas dè pilastre'. 
-Les tibias sont hyperplaticnémiques (indice cnémique 43,1•8 'ga,u<-he t"t 
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53,65 droits) et rohustes (indice de robm,ticit,é 21, 70), avec des facettes 
articulaires supplémentaires pour l'astragale très bien marquées. 

Le sexe de cet individu, attribué d'apr?>s la taille très haute, les os 
robustes à forte musculature, la massivité et le modelage du crâne, le 
coxal à incisure isciatique étroite et les empreintes musculaires fortes, 
est avec certitude masculin. 

L'âge: le fragment du secteur 4 de la sagittale (pars postica) ouvert, 
le secteur 3 de la coronale presque oblitéré, l'abrasion dentaire (2) sur le 
groupe frontal et (1) sur le groupe jugal indiquent un adulte (25-30 ans). 

On observe des faibles modifications pathologiques par la présence 
d'un grand ostéophyte sur la face antéro-latérale, distale, du femur droit 
et par des excrescences osseuses au niveau de l'orifice auditif externe. 

Au point de vue typologiqtrn ce squdette appartient au groupe pro
toeuropoïde à éléments nordoides. 

M3 : Le squelette, couché Rur le dos avec les pieds recroquevilles à 
gauche, orienté S"'W - NE, appa1tient à un individu adulte de sexe mascu
lin, taille (174- cm) à mmculature extrêmement forte. Les ossements de 
couleur rougeâtre, non conodéR, sont en un très mauvais état de conser
vation. 

Le cràne est représenté par un fragment du frontal avec une grande 
protrusie glabdlaire (3-4) ayant une légè1e fos~e supragabellaire, et un 
reste de suture métopique supranasale, des orifices supraorbitaires granc,ls, 
ouverts, les marges supérieures des orbites épaisses, le nasion emplacé 
aRsez superficiellement. Du temporal a été conservé un fragment avec une 
grande apophyse mastoïde (4). Le maxillaire est représenté par deux 
fragments: la partie droite avec les molaires 1 et 2, l'abrasion (4) pour 
M1 et (3) pour M2 et la partie gauche représentée par le même fragment. 
De la mandibule a été conser'Vée l'hémiarcade droite avCè les dents (I1 -M3)~ 

Le corps mandibula.irc est robuste avec des fortes impressions musculaires, 
les tubercules mentonniers proéminents, l'orifice mentonnier emplacé 
P1P 2 , l'indice mandibulaire (38,88), l'abrasion dentaire avancée (3-4) 
pour le groupe jugal. 

Le squelette post-crânien : Les, humérus ont fa diaphyRe arrondie 
en section {indice diaphysaire 88,00), le périmètre (74), le V deltoïdien 
allongé et proéminent. Les radius et les cubitus ont une crête interosseuse
modérée et une musculature forte. On constate l'absence de la différen
ciation morphofonctionnelle droite-gauche au niveau des membres supé
rieurs. Les fémurs sont hyperplatimères (indice diaphysaire 65, 78), robus
tes (indice robusticité 20, 20), n'ont pas de pilastre, le périmètre (98). 
Les tibias sont hyperplaticnémiques (indice cnémique 48,78). La roousti
cité des éléments ossuex, la taille haute a suggèrent un individu de sexe
:masculin. L'âge: le seul élément dont nous disposons poUl' l'attribution 
de l'âge est l'abrasion dentaire assez avancée (3-4)laquelle, envisagée
comparativement avec l'abrasion dentaire constatée chell le rest.e de la 
série, indique un individu de plus <le 35 ans. 

T7(M1): les ossements rougeâtres non corrodés ont été assez bien 
conservés. Le squelette, orienté SW - NE, couché sur le dos avec les 
pieds contractés sur le côté droit, appartient à un indhidu de sexe fémi
nin, adulte (plus de 22 ans), de haute taille (166 cm, Bach). Les os du. 
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squelette sont longs, modérément graciles, avec une musculature bien 
développée et une différence morphofonctionnelle marquée droite-gauche 
pour les membres supérieurs. 

Le crâne relativement bit=:n couservé a une calotte moyennement 
modelée, allongée avec une forme ovoïde dans la norme verticale, étroite 
et haute, avec des bosses pariéta,Jes proéminentes. Dans la norme latérale 
le temporal présente une mastoïde rugueuse modéremment proéminente. 
(2). L'occipital est moyennement modelé avec le plan nucal étendu, inion 
(1). Le frontal est haut, incliné vers le dos, à glabelle (1), arcs supra
ciliaires développés, les marges supérieures des orbites minces et pointues. 
Les orbites sont rectangulaires, mésoconces avec l'indice orbital (77,77), 
le nez très étroit, haut et droit, les malaires allon~és disposés intermédiaire
ment, la voûte palatine branchystaphyline, la mandibule gracile à men
ton protubérant légèrement carré, l'abrasion dentaire (2) sur les dents 
frontales et (0) sur les dents jugaleR. La face est mésoprosope (86,36) avec 
l'étage supérieur large. 

Le squelette post-crânien a des os longs, aux reliefs proéminents 
pour le sexe féminin et le groupe d'âg-e dans lequel ce squelette est encaù1é. 
On constate une platibrachie et une robusticité grande pour les humé
rus, des cubitus eurolènes, des fémurs hyperplatimères à trochanter 
supplémentaire, des tibias platicnémiques à << facettes orientales >>. 

Au point de vue typologique ce squelette peut être encadré darn;le 
groupe protoeuropoïde. 

l\Iodifkations :pathologiques : nombreuses anomalies dentaires et 
dento-alvéolaiie:s. 

T8~f1 :latombecontientdeuxindividusplacés l'un à côté de l'autre, 
sur le dm,, avec le;; pieds 1ecroquevilléR tombés sur un côté, les os non cor
rodés, intensément colo1és en brun. Les deux squelettes appartiem,ent à, 
un enfant Infans II (8-9 ans) et à un homme adulte (d'environ 60 ans), 
le plus représentatif de toute la sé1ic au point de vue de la robusticité 
et du modelage morpho-fonctionnel de la chn,1pente osseuse. 

Le crâne er,,t masi,.,if avec des os épais, des reliefs accentués, oyoide, 
allongé, avec le front large ineliné vers le dor:, relief glabellaire (-1). arcs 
supraciliaires très forts, les orbites œctangulaires, mésoconces, la malaire 
allongé, disposé frontalisé, le nez fort, étroit, avec le nasion emplacé 
superficielilement, la .fosse caninP est profonde, l'aperture piriforme de 
type anthropin, la spine nasale (5), le maxillaire a voûte parabolo~de et 
profonde. Le mandibule a des gonions retrouRsés vers l'extérieur, un 
corps haut, un menton protubérant unitubercuté, une branche verticale 
large, l'indice de robusticité (32, 35). L'abrasion dentaire est maxima et 
l'on constate ! 'absence congénitale de la molaire trois. 

Le squelette post-crânien : les humérns ont le V deltoïdien forte
ment protubérant et torsionné, l'indice diaphysaire (92), les fémurs sont 
hyperplatimères à, trochanter supplémentaire, sans pilastre, les tibias. 
hyperplaticnémiques (52,5 ). 

Au point de vue typologique ce squelette peut être encadré dans 
le type dominant protoeuropoïde à éléments nordoïdes dont nous signa
lons le rehaussement du ma.Fsif faciaJ. 

Pathologie: au niveau de l'appareil dento-maxillaire on constate 
une resorption alvéolaire (2) pour une usure dentaire (5), diastème entre 
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les incisifs latéraux, et au niveau du rachis des rn,téophytes et des 
tassements accentués des corps vertébraux. 

T9M1 : on observe la même couleur rougeâtre des ossements, l'ab
sence de la corrosion et une mauvaise conservation du matériel osseux. 
Le squelette appartient à un individu de sexe masculin, adulte I (21-25 
ans), de stature élevée (176 cm). 

Le crâne, fragmentairement reprPsenté, a la marge Sù.périeure de 
l'orbite épaisse, arrondie, l'occipital bombé, avec deux os wormiens sur 
la suture lambdoïde disposés droite-gauche, la mastoïde (3) avec une 
crête incipiente supramastoïdienne, l'os malaire ~llongé· avec des fortes 
impressions musculaires. La mandibule a les gonions retroussés vers l'ex
térieur, les condyles grands, l'incisure sygme,ïde profonde, la branche 
verticale large (32) et des empreintes musculaires marquées pour les mas
sétel'R. 

Le squelette post-crânien est caractérisé par un fort modelage des 
os longs. 

Discussions et conclusions : L'analyse morphoscopique et métrique 
du matériel ostéologique de Cotîrgaci (Boto~ani) revèle une uniformité 
morpho-fonctionnelle, pathologique et typologique déterminé par un mode 
de vie similaire et probablement par une origine commune : 

- toute la série est caractérisée par la robusticité accrue des os 
du squelette, une forte musculature et un remarquable modelage morpho
fonctionnel. Les crânes sont massifs avec des reliefs accusées : arcs supra
.ciliaires très développés, protrusie glabellaire (3-5), mastoïdes (3-4), 
inion (2-3). La mandibule est haute avec une forte musculature, les go
nions retroussés vers l'extérieur. L'abrasion dentaire est très accentuée 
(4-5) pour le groupe d'âge « Maturus >>, reflétant une mastication vigou
reuse et une alimentation de consistance dure. 

Le squelette post-crânien a des os longs, bien modelés, avec une 
musculature forte. On remarque une différenciation morpho-fonction
nelle droite--gaucht; pour les humérus et les cubitus, les fémurs sont plati
ou hyperplatimèr~s à trochanter supplémentaire, sans pilastre ou avec 
un pilastre faible, les tibias sont plati- ou hyperplaticnémiques avec des 
facettes articulaires supplémentaires pour l'astragale. Tous ces mode
lages témoignent d'un mode de vie nomade: longues marches à pied, 
la même position de repos, des travaux lourds effectués tant par les 
hommes que par les femm~s. 

- modifications pathologiques: nom n'avons pas t"nregistré de' 
lésions traumatiques au niveau des os, ni des caries ou des processus 
inflammatoires au niveau de l'appareil dento-maxillaire. On observe des 
modifications spondylarthrosiques dans tout· les segments du rachis 
reflétant une usure des articulations corre::-1pondant à l'avancement en 
âge et consécutivement à des chocs mécaniques répétés, une arthrose 
au niveau du genou (T2M1 ), un grand ostéophytè sur la diaphyse fén1urale 
(T1M1 ), une hyperostose sur surface du frontal (T8M1). 

- au point de vue typologique les squelettei, de cette série s'en
cadrent dans le grand groupe protoeuropoïde, avec des éléments nordoïdes : 
front incliné vers le dos, disposition intermédiaire drs malaires, rehaus
sement et rétrécissement de la face, taille haute. 
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Planche l : Cotirgaci (Boto~ani)-Crânes des squellettes du T21\11(A), T6M2(B) a) norma frontalis, 

b) norma lateralis, c) no1ma occipitalis, b ) norma vcrticalis. 
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Planche II: Colirgaci (Boto~ani)- Crâne~ des squelettes du T7l\!1(A), T41\11, T8Ml(C) a) norma 

frontalis, b) norma lateralis, c) n@rma verticalis. 
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on constate une bonne expression des caractères sexuels secon
daires-hypermasculins dans le groupe masculin et féminins chez le groupe 
féminin. 

- on trouve des affinités anthropologiques pour les squelettes de 
cette série dans les tombes de Glavane~tii Vechi, Stoicani et Holbeca. 

Oonclmdons : les squelettes de la série de Ootîrgaci (Boto~ani) appar
tiennent à des individus qui ont fait partie de communautés humaines 
nomades, non guerrières, avec un mode de vie similaire reflété par le 
modelage similare des os du squelette et de l'appareil dento-maxillaiTe, 
avec une pathologie légère témoignant des conditions de vie et avec des 
rites funéraires identiques : les individus étudiés ont été inhumés dans 
des tombes simples avec des tumuli individuels, sans inventaire, sans 
offrande animale, ayant la même pm;ition et orientation du corps dam; 
la tombe indifféremment du sexe ou de l'âge. 
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Anthropologie conf Pmporaine 

'SOME MEDICAL ASPECTS OF ANTHROPOLOGlCAL 
RESEARCH 

ELENA RADU, RODICA GAGHE~, MIHAI ADAM 

Our investigations of nomauia',, urban population were aimed 
:at getting a glimpse iuto its difficulty of adaptation to the ne-w dimemdons 
of the mod1Tn society undergoing pernwne11t changes. 

The trarn;formation of the social struc, ure, 1he pro<·l·s~ of industria
lization and urbanization, the demographic eÀplrnüoa, thL· increasing 
exchangP of information and, moreover, tlw rak at ,vhicli all of them 
have been going on, ais wdl aP. ilw hll'C-:-,,i,lg impact of Hwir novelt-y, 
have overstrained man'H adaptiye rm'chaYlJ m:-,. TbP eonsoL1uences are 
in part only foreseeablP. 

In thb contPxt, a vast program of anLhropological research into 
the health condition of the autochthonouR population, relevant for medical 
practice, haR been initiated. Studies, among whfrh the 1)l'esent one, have 
been intended to corrclatc thP nutiitional :<atm T, ith the arterial tension 
of the population since the premorbid and morbid yariauts of tlwse indi
cators coustitute risk factorn for cardiovaBcular diseases. It is well known 
that these diseases rank among thP illnP~st·s brought about by the indm
tri~l civilization, their incidence being- steadily on the increase. 

,1.\TEHL\L A'.\D ,rnnrnn 

Our sample included approximately 11,000 subjects from among 
the autochthonous urban population differentiated by socio-professional, 
ecolog-ical, age and sex groups. 

The accelerai ed rates of urbanization, that have bcen going on in 
Remania over the past two decades, have produced a differentiation 
within the> urban population into traditional townsfolk and people coming 
from the village area, each of them having its own cultural patterns. 

The indicator used to designate the nutritional status was the 
Rohrer trophicity index. We followed its variability by truphicity 

-categories with emphasis on the 'health problem' groups : 'rnpereu
trophic' and 'hypertrophie', which are directly correlating with obesity_ 

We rccorded also the arterial tension variability indicators and inci
dence of systolic and diastolic arterial hypertension. 

-ANN. ROUM, ANTHROPOb., 25, P. 21-40, BUCAREST, 1988 
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RESULTS AND DISCliSSION 

VARIABILITY OF BODY TROPHICITY 

1. General variability of body trophicity 

The trophicity index of the autochthonous male urban population 
c:hows it to be 'eutrophie' on the :M:artin-Saller's scale, with an a-verage 
mtan of 1.41 ± 0.00 (Table 1). 

The absolute and relative distribution of the population by body 
trophicity categories Rhows the predomjnance of thP eutrophie type 
and a tendency to obesity in 15.54 % of people, o besity having set 
in in 9.51 % of the population (Table 2). 

The autochthonous female urban populat.ion record:'> an average 
hody trophicity of 1.49-0.001, falling thus into the 'eutrophie' category 
(Table 3). 

The distribution of individual values of body trophicity reveals. 
the prevalence od eutrophy (34.74%), while the 'health problem' groups 
rcgister 16.55 % with the supereutrophie typm; - a category assimilated 
with premorbid obesity tendencies, and 18.02 % with the hypertrophie 
type, which is assimilated with obesity. 

If the premorbid incidences are rather similar in me:n and womenr 
obesity values in the latter are twice as high as in the former (Table 4). 

2. Socio-profes~ional variability of body trophicity 

2.1. The tertiary sector male population (research-designing) shows 
average body trophicity values of 1.44 ± 0.02, belonging thereby to 
the eutrophie type on the Martin - Saller scale. This eutrophie type 
prevails also in the distribution of values by categories of classification~ 
with an incidence of 42.07 %-

The occurrence frequency of supereutrophics and hypertrophies 
was of 17.74% and 8.71, respctively (Table 2). 

The female population working in this sector is eutrophie, as shown 
by ponderate mean values (1.4 6 ± 0.01) and by the prevailing incidence
of eutrophy (37.58 %) on the classification scale (Table 6). 

Obesity tendencies in women were found in 16.18 % while the sub
jects showing various degrees of obesity amounted to 12.91 % (Table 8). 

2.2. In the secondary sector (industry,) mean body trophicity values 
in the male population are 1.41 ± 0.001, which indicates eutrophy (Table 
9), the incidence of the latter within the whole population being of 34.91 % 
(Table 11). 

Supereutrophics and hypertrophies amount to 13.80 % and 9.90 °/41 

respec'ijvely. 
The female industrial population registers average trophicity values 

of 1.52 ± 0.001, the incidence of eutrophy being of 32.05 % (Tables 10. 12). 
Premorbid and morbid states were recorded in 16.88 % and in 22.69 %, 

respectively of the subjects. 
The incidence of obesity in women is twice that in men. 
If the male population from the two sectors of activity does not 

record significant differences either in the supereutrophic or hypertro-
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phic categorieR (17. 7 4 % and 8. 71 % in the tertiary Rc>ctor, and 13.81), 
and 9.90% in the secondary sector), the female population engaged i11 

research-designing activitieR is supereutrophic in a proportion of 16.18 % 
compared to the indmtrial one (16.88 %), thc> values being fairly clo-,(•. 
But, the proportion of obese ,Yomen in industry is 22.69 %, compare] 
to only 12.91 % in research-designing institute~. 

3. Eeolof1ic•al ,ariabi/lt!- of body trophieity 

The feeding cultural patterns led us to diRtinguishing a traditiona' 
<lity population and an urbau population of rural origin within the overall 
urban population. 

3.1. Average trophicit:v valuPs in the two populations arP pretty 
dose (in th<' first scoring 1.4l ± 0.001 in the Recond 1.43 ± 0.001) with 
eutrophicity prevailing in males (38.7 % and 37.49 %, reRpectively). 

The incidence of premorbid variants is 14.53 % and 16.37 % respec
tively, the morbid ones regiRtering 8.30 % and 10.28 %, re::;pœtively). 

Average body trophicit,v Yalm'" are high<'r in the womPu originat
ing from the country1:dde (1.52 ± 0.001), eompared to the city natives 
(1.46 ± 0.001). 

Premorbid and morbid states record a lügher incidence thrioughout 
the female population (34.57 %) compared to the overall male popula
tion (25.05 %) . 

The incidence of a premorbid state in femal<' city natives is of 15.07% 
as against 12.85 % in the women corne from the countryside ; morbi
dity runs from 13.69 % in the former to 21.87 % in the latter group. 
3.2. In the tertiary sector, slightly higher average trophicity means (1.46 ± 
0.01 ) are recorded in the city males of rural origin compared to city natives 
( 1.43 ± 0.01). The same ecological differences for this indicator occur 
in females (1.50± 0.04 compared to 1.44 ± 0.001) . 

The 'health problem' group of supereutrophics in particular 
is more numerous among urban males originaüng from the rural (21.34 % 
to 15.67 %) than among subjects born and bred in the city, while in point 
of hypertrophy, values are somewhat doser (9.47 % to 8.27 %). 

In the female population, the same higher supereutrophy and hyper
trophy incidence (18.34 % and 16.98 %, respectively) in village-barn 
women living in the city compared to the city natives (l::i.30 and 11.25 %, 
re:-pecti vely). 
3.3. In the industrial sector, workers of rural origin show higher average 
hody trophicity means, irrespective of sex. 

A gn a1-er m:mher of village-barn city males are supereutrophic 
and hypertrophie (14.30 % and 10.61 %) compared to urban native8 
(12.73% and 8.33%). 

Morbidity values in the female population (19.98 % in the traditional 
urban ones as against 23.61 % in those coming from the countryside) 
are twice thm,e recorded in males (8.33 % an 16.61 %, respectively.) 

Ther<:'fore, 41.29 % of the village-barn women and 34.47 % of those 
born and bred in thecity fall into the 'health problem' category, compared 
to 24.91 % and 21.06 %, respectively in the ecologically matched male 
subjects. 
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4. The assessm,.nt of lmdy trophicit~· nith age 

4.1. In our general 11rba11 populat1·on sample of about 11,000 subjects 
we noted a sexual dismorphi~m of body trophicity, women lwing generally 
notably more robust, espec1ally after 35 yea1s old and robust after 45 
(Fig. 1). 

ft 50 
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,a 
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___ Overeurotrophit: 
_______ Systolit: hypertension 
-·-·-· __ u,astolit: hypertension 

)' 
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-·--· .,,,,,,.-·-· 

Male popu/atio" 

Fig. 1. The variability with age of premorbid and morbid variants of body trophicity and 
blood pressure. 

However, what underlines this dimorphism is the distribution of 
body trophicity by category and we i:-hall dwell primarily on the evo
lution with age of the 'health problem' groups because of the risk factor 
entailed. 

Even ignoring the last age-group of over 55 years old in which women 
are poorly represented, we find that after the age of 35, although therelativ 
tendency of obesity values is close to parity in both sexes, yet the propor
tion of hypertrophy, assimilated by us to obesity. is twice as high in the
female population aged 35-44 and 45-54 (25.00% and 40.54%, respecti-
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vely) than in the male one, in which for the sarne age groupR the values 
recorded are 11.32 % and 18. 7 4 % - i.e. düferences also mathem1,tically 
significant. 

So, hypertrophy is women constitutes not only a risk factor for 
the major cardiovascular diseases, but at the same time it is a factor 
accelerating aging processes. 

4.2. The socio-professional aspect 
The age curve of body trophicity means in males shows a slight 

increase in industrial workerR. 
After the age of 35, obesity records differences, a notably higher 

incidence occurring in males from the indmtrial sector: 15.36 % betwcen 
35 and 44 years; 21.18.% from 4-J to 5i ;vears and 25.46 % after 5?i compared 
to researchers-designers who score 8.46 %, 16.73 % and 14.29 % for mat
ched age groups (Tables 7, 11). 

In the female populatioa, body trophicity means are significantly 
higher in the industrial sector than in the research-designing one in the 
age-groups of 35-54 years, as attel':lted by the incidence of 'problem groups'. 
If between 30 and 34 vears four times more obese women work in thc> fn
condary sector than in the tertiary one (~.89 % as against 5.93 %), from 33 
to 54 years the number of industrial obese is slightly double (38.Jfl ~~ 
between 35 and 44 years; 54.00 % between 45 and 54 years) compared to 
tNtiary subjects (16.13% and 29.71 %) (Tables 8, 12). 

4.3. The ecological aspect indicates a distinction between the two 
populations in point of the body trophicity indicator, the one originating 
from the rural area recording slightly higher values. 

If this difference is quite small in the male urban population, the 
fernale one shows very marked discrepancies, namely, city women born 
and bred in the village are by far more prone to obesity than city native:-;. 

Even if we leave out the la.st age group, poorly represented nurncri
cally still 31.82 % of the urban female population or rural origin is obese 
in the age group of 35-55 years, while the incidence of this affection 
rises to 45.50% in the 45-54-year olds. This would indicate that the high 
incidence of trophic morbidity in the overall urban fernale population 
is due especially to the women coming from the countryside. 

Socio-professionally speaking, wornen working in the tertiary sec
tor do not show signüicant body trophicity ecological differences. In 
industrial women, however, in which premorbid and morbid sta.tes have 
a significantly higher frequency occurrence, the ecological discre
pancy is more important. In the age range of 30-40, young therefore, 
one out of three urban females of rural origin in obese ; between 35 and 
44 years 40.51 % of the wornen suffer from this disease ; between 45 and 
54 years the proportion goes up to 54.96 °/4. 

It is obvious that the incidence of premorbid and rnorbid variants 
correlates well with ·one's job, positive values being recorded in the urban 
population of rural origin from tbP secondary sector at an earlier onset 
.age than in matched subjects from the tertiary sector. 
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5. Variability of arterial ten~ion 

"-<· deemcd it useful to study arterial tension values in the two 
populaüc n-, in conelation with their food habits, because in either case 
the m01 bül variants constitute major risk factors for cardiovascular
diseases. 

The clinical observations have pointed out the very important 
role played by environmental factors in generat, and by the social ones. 
in particular. Psycho-stressing factors in the social life are aggressors. 
yet not initiators of disease. The action of psycho-stressing factors is. 
indeed conditioned by one's biological constitutional background, but 
also by ones 'cultural patterns' which are distinct within the urban popula
tion ('nutritional patterns' in our case). 

Analysing arterial tension variability has shown the existence of a,. 
sexual dismorphism both a"i regards general and age-group average means, 
the male population registering higher blood pressure values compared 
to the female one. 

The situation is attested also by the incidence of systolic and diastolic 
hypertension in the autochthonous male population, except for the last 
age-group : 55 years in which both systolic and diastolic pressure values 
as well as the occurrence frequency of diastolic hypertension are signifi
can tly more elevated in ,rnmen (Tables 13, 16 ). 

As regards the socio-professional differences, pressure values in 
industrial males are higher than in research-designing ones, the incidence 
of hypertension after 35 years old being also higher in the former group. 

The female population shows no blood pressure differences with 
the professional setting. However, there is one exception (which needs 
further stndies): after the age of 55, industrial women record a significantly 
higher incidence of arterial hypertension (remember, this age-group is. 
poorly represented) (Tables 14, 15, 17, 18 ). 

Following arterial tension ecological variability in Romania's 
urban population, one notices a different response to the city-induced 
stress. After the age of 55, city-born males show higher AT averages -
especially of systolic pressure and an almost double incidence of diastolic 
hypertension (Table 13), while among women it is those of rural origin, 
of matched age, who are significantly more affected. 

From a socio-professional viewpoint (Tables 14, 15), in the tertiary 
sector, it is especially the males corne from the countryside who record 
significantly higher pressure values after 55 ytars : in the male popula
tion from industry, the incidence of arterial hypertension starts rising 
after 35 years olcl, it becoming predominant after the age of 55. 

W omen engaged in research-designing activities show predominant
ly arterial hypertension between 45 and 55 (the city-born subjects), while, in 
industry, the predominance of arterial hypertension in the age-group of 
45-54 si specific to the women corne from the rural area (Tables 17, 18 ). 

CONCLUSIONS 

This analysis of b-ldy trophieity and arterial tension variability in 
the autochthonous urban population has pointed out a series of socio-pro-
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fessional and ecological differentiations as well as sex- and age-related 
particularities. 

Thus, the incidence of morbid trophic variants (assimilated with 
-0besity) is twice as high in the female urban population compared to the 
male urban one. 

On the other hand, the incidence of systolic and diastolic hyperten
sion in men is twice that in women. 

Socio-professional distinctions have been recorded with body 
trophîcity indices : especially the industrial female population is twice 
more hypertrophie than the research-designing one. The same holds for 
airterial hypertension. 

In point of ecology, the urban population originating from the rural 
shows a higher incidence of obesity and arterial hypertension than the 
traditionally urban one. 

The age variability of these para'neters seems to underline the diffe
rences observed in the overall population sample (Fig. 1). 

Between 35 and 44 years the incidence of obesity in women is 25.00% 
(more than twice its values in men); the greatest share is held by village
born city women in which obesity is three times that in men. 

Trophicity differences in terms of socio-professional sector are 
obvious especially in the male population, with industrial obese being 
twice the number of those found in research-designing. It is also in industry 
that the number of obese women of rural origin is higher tha.n that of 
city natives. 

Arterial hypertemion - there are twice as many diastolic hypN
tensive males compared to women. 

There are no significant ecological differences for this parameter, 
and a socio-professional variability is found only in males, in which ecolo
gical discrepancies, too, are somehow significa.nt. 

The morbid values of body trophicity in the urban female popula ~ion 
.aged between 45 and 54 are almost double compared to the previous 
age-range. Obese women are more numerous (40.54%) tha.n obese men 
(18.74%). 

At the same time, ecological differences for this indicator grow : 
the urban population of rural origin records a greater number of obese, 
especially among the female population. 

Highest differences, however, are noted in the socio-professional 
.aspects, this time too, in the women - the incidence of obesity in industry 
being 54.50% compared to the research-designing sector (29.71 %). 

As to arterial hypertension, occurrences are increased in the overall 
urban population, with greater values being recorded in ma.les, yet differ
ences between the two sexes tend to narrow down markedly as the inciden
ce of hypertension is rising in women. 

Sorne differences in the occurrence frequencj of arterial hyper
tension still exist from an ecological and socio-professional viewpoint. 

Body trophicity and arterial tension differences are enhanced 
a,fter the age of 55, but the small number of women working after this 
age prevents a rigorous comparatirn analysis. 
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Table 1 

The variability with age of Rohrer index in the urban 
male populalion in Ro111ania 

(A. traditionnlly urban population; 
(B. urban population of rural origin) 

MALE N l X± POPULATION o. rn 

TOTAL 4942 1.41±0.00 

X -19 years 
20-24 
25-'rn 
30--34 
;,5_ 44 
45 - 54 
55 X 

A A 

105 1.25±0.01 
598 1.32±0 (11 
990 1.37±0 ,11 
982 1.41-t,O 01 

1157 1.46±0 .ll1 
825 1. 52±ll.01 
283 1.5:l::J:0,02 

2265 1.41:.!_0.00 

44 1.24±0.01 
261 1. 30 1:0. 01 
474 1. '.-jfl J __ n 01 
48'i 1. 40 _-!-') 01 

±o 

-------
0.17 

0.10 
0.17 
0 18 
0 18 
0.1'1 
0.21 
0 .19 

,---
0.20 

0.10 
O.t:i 
0.18 
0,17 

X -19 years 
20-24 ,, 
25-?9 
30-34 
35-44 
45-54 
55-X 

522 1.46.:l ', :J'. 1 0 .19 

B B 

X-19 :1-ears 
20-24 
25-29 ,, 
30-34 
35-44 
45-54 
55-X ,, 

328 
151 

-
2694 
-

61 
337 
516 
497 
635 
497 
134 

1.51±,, (J[ 0.21 
1.54±11 02 0.20 -- ----
1.43±0.00 0 20 

------- --
1.26±0.00 0 .10 
1.34±0.01 0.18 
1.37±0.01 0 .18 
1.43±0.01 0.19 
1.47±0.01 0.20 
1.52±0.01 0.21 
1.51±0 .02 0.18 

c.v: 
---

12.0ô 

7.bO 
12.88 
1:l .14 
12.77 
13.01 
13.82 
12.42 

----
11.95 .............,_ _____ 

8.03 
11 75 
1:l.18 
12.41 
13.20 
14.17 
13.10 

14.10 

7.96 
1:l. 91 
12 94 
1:l .10 
13.46 
13.62 
11.83 

Table 2 

The absolute and relative distribution of Rohrer imlD in the 
male population in Romania 

Hypotro- Subeutro-
Eutrophie Û\1 Ctc.:H-

MALE phic phic tror,h:c 
POPULA- -----

1.20-1.34 1.35-1.54 
-------

TION -X-_!_:_!_()_ 1.55-1.69 
No=r-%-

-------
No./ % No. l % No.[ _ _'¾, __ 

TOTAL ml 10 66 129:1 :25 16 1885 38.13 768115.54 
1 

0--19 year, 41 4ll.59 40 :,a. Go 20 19.80 _j --

20-24 
" 

132 22 07 2:12 :38. 80 192 31.11 291 4.85 
25-29 

" 140 14.14 ;341 ::4.44 :l65 :l6. 87 97 9. 80 
30-:14 ,, 87, 8 86 2'3G 27. 09 409 41. 65 152 15.48 
35 - 44 

" 
721 6 22 24-J 21.18 493 42.61 216 18.67 

45-54 
" 

4r,l 5.56 128 15.48 29() 36.15 199 24.06 
55-X ,. I ___ ~/ :1.13 41 14.24 107 37 .15 75 26.04 

1 ' --- -- -

25.96!~;;-

~---~ ----

A '28:31 12. 49 583 38. 72 329' 14 53 -- --- _I __ 

0-19 yeHJS 20 50.00 16 40.00 4 10.00 _j 
20-24 

" 71 27.20 93 35.63 82 31.42 12 4.60 
25-29 

" 69 14.56 167 35.23 171 36.08 45 9.49 
30-34 

" 51 10.52 130 26.80 209 43.09 70 14.43 
35-44 

" 
331 6.32 113 21. 65 224 42.91 94 18.01 

45-54 
" 211 6.40 46 14.02 134 40.85 69 21.04 

55-X 
" 1.32 24 15.89 56 37.09 38 25.17 

2_~51·-9_4; 

- -- -----------
B 711 26.39 110 37.491441 16.37 -----

0-19 ycars 21, 34.43 24 39.34 16 26.23 - -
20-24 

" 
511 18.10 139 41.25 110 32.64 17 5.04 

25-29 
" 71 13.76 174 33.72 194 37.60 52 10.08 

30-34 
" 

36 7.24 136 27.36 200 40.24 82 16.50 
35-44 

" 
39 6.141132 20.79 269 42.36 122 19.21 

45-54 
" 

2fi 5.03 82 16.50 165 :33.20 130 26.16 
55-X 

" 71 5.221 17 12.69 51 38.06 37 27.61 

: ~.\ !H,1 tro-
phic 

1,70-X 

~0-1 _2o -
4701 !l.51 

- -
1:i 2.1 
47 4.7 
68 6.9 

131 11.3 
155 18. 7 

56 19. 4 

1;8'°-~-3 
_____ j_ - . -

31 -

1.1 
22 4.6 
25 5.1 
58 11.1 
58 17.6 
31 20.5 

- ---
277 10.2 

- -
10 2.9 
25 4.8 
43 8.6 
73 11.4 
97 19.1 
25 16.4 

7 
5 
2 
2 
4 
4 

0 

5 
6 
6 
1 
8 
3 

8 

6 
4 
5 
9 
1 
2 

t;; 

~ 
~ 

~ 
C1 

~ 

~ 

~ 
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SOME MEDICAL ASPECTS OF ANTHROPOLOGICAL RESEARCH 

Table 3 

The variability V1ith age of Rohrer index in the female urban population in Romania 

(A. traditionally urban population; 
B. urban population of rural origin) 

FEl\iALE -
C.V. 

POPULATION 
No X±m ±cr 

TOTAL 5826 1.49±0 00 0.25 16.56 

X-19 years 358 1.37±0.01 0.16 14.48 

20-24 
" 823 1.37±0 .01 0.18 13.33 

25-29 ,, 1128 1.42±0.01 0.21 14.63 

30-34 
" 1177 1.47±0.01 0.23 15.33 

35-44 
" 1476 1.55±0 .01 0.25 15.94 

45-34 
" 814 1.66±0 01 0.27 16.30 

55-X 
" 50 1.68±0.04 0.30 17. 64 

1 

A 2740 1.46±0 .00 0.23 15.88 

X-19 years 101 1.36±0.01 0.15 10.83 

20-24 
" 308 1.35±0.01 0.17 12.60 

25-29 
" 556 1.38±0 .01 0.19 13.88 

30-34 ,, 611 1.42±0.01 0.19 13.57 

35-44 ,, 769 1. 51±0. 01 0.24 15.68 

45-f>4 ,, 370 1.63±0 .01 0.26 15.96 

55-X .. 25 1.64±0.06 0.32 19.39 

B 3086 1.52±0.00 0.26 16.86 

X-19 yeras 257 1.38±0.01 0.16 11 69 

20-24 ,, 515 1.39±0.01 0.19 13.64 

25-29 ,, 572 1.45±0.01 0.22 14.93 

3,0-34 
" 566 1.53±0.01 0.24 16.00 

35-44 ,, 707 1.60±0.01 0.25 15.60 

45-54 ,, 444 1.69±0.01 0.28 16.32 

55-X 
" 

25 1.73±0.05 0.27 15.45 

29' 
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Table 4 

The absolute and relative varia)Jility of Rohrer index in the female urban population 
in Romania 

FEMALE 
POPULATION 

TOTAL 

0-19 years 

20-24 ,, 

25-29 " 
30-34 " 
35-44 " 
-45-54 ,, 

55-X ,, 

A 

0-19 years 

20-24 ,, 

25-29 ,, 

30-34 ,, 

35-44 " 
45-54 ,, 

55-X ,, 

B 

0-19 years 

20-24 " 
25-29 ,, 

30-34 ,, 

35-44 ,, 

45-54 ,, 

55-X ,, 

Hypotrophie Subeutrophie Eutrophie Overeutrophic Hypertrophie 

X-1.19 1.20-1.34 1.35-1.54 1.55-1.69 1.70-X 

No. % No. O' ID :,;o. o/o No. 1 % No. % ------------
~116.55 

----
417 7.16 1371 23.53 2024 34. 74 

39 10.89 135 37. 71 131 
1 

36.59 43 

115 13.97 300 36.45 272 33.05 88 

125 11.08 336129. 79 401 35.55 152 

1 
81 6.88 284 1 24.13 450 38.23 204 

1 42 2.85 249 16.87 528 37.77 288 
1 

14 1 1. 72 62 7.62 231 28.38 177 

1 2.00 5 10.00 11 22.00 12 
--------------

224 8.18 741 27.04 987 36.02 413 

------------
' 

1 

11 10.89 40 39.60 39 38.61 8 

53 17.21 120 38.96 91 29.55 33 

76 13.67 180 32.37 193 34. 71 72 

53 8.67 187 30.61 240 39.28 86 

1 
25 3.25 172 22.37 301 39.14 127 

1 5 1.35 39 10.54 116 31.35 82 
1 

1 4.00 3 12.00 7 28.00 5 

------------
193 6.25 630 20.41 1037 33.60 551 

------------
28 10.89 95 36.96 92 35.80 35 

62 12.04 180 34.95 181 35.15 55 

49 8.57 156 27.27 208 36.36 80 

28 4.95 97 17.14 210 37 .10 118 

17 2.40 77 10.89 227 32.11 161 

1 

9 2.03 23 5.18 115 25.90 95 

1 - - 2 8.00 4 16.00 7 

1050 18.02 

12.01 10 2.79 

10.69 48 5.83 

13.48 114 10.10 

17.33 158 13.42 

19.51 361 25.00 

21. 74 330 40.54 

24.00 21 40.00 
------
15.07 375 

----
7.92 3 

10. 71 11 

12.95 33 

14.08 45 

16.51 144 

22.16 128 

20.00 9 

-----
17.85 675 

----
13.62 7 

10.68 37 

13.99 79 

20.85 113 

22.77 225 

21.40 202 

28.00 12 

13.96 

--
2.97 

3.57 

5.94 

7.36 

18.73 

34.59 

36.0Q 

--
21.8 7 

2.7 

7.1 

13.8 

2 

8 

1 

6 

a 
0 

(} 

19.9 

31.8 

45.5 

48.0 
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Table 5 

The variability of Rohrer index in the tertiary sector 
male population 

(Research- Designing: A. traditionally urban population; B. urban 
population of rural origin) 

RESEARCH-
DESIGNING No. X±m ±a C.V. 

MALES ---
TOTAL 2166 1. 44± 0. 02 0 .19 13.05 

20-24 years 46 : 1.30±0 .02 0.16 12.55 : 
25-29 

" 
269 

1 
1.36±0,01 0 .16 12.05 

30-34 " 
545 1.39±0.01 0.16 11.85 

35-44 " 
682 1.43±0,01 0 .18 12.57 

45-54 " 
449 1.51±0.01 0.20 13.12 

55-X " 
175 1.52±0,01 0,17 11. 27 

A 1377 1.43±0 .01 0.19 13.12 

20-24 years 42 1.30±0.03 0.17 13.07 
25-29 " 

217 1.36±0.01 0 .16 12.07 
30-34 

" 
363 1.39±0.01 0, 17 12.06 

35-44 " 403 1.45±0.01 0 .18 12.68 
45-54 

" 
245 1,49±0.01 0.20 13.66 

55-X " 
107 1.51±0.02 0.17 11.59 

1 

B 789 1,46±0.01 0.19 12.85 

20-24 years 4 1.28±0,02 0.01 0,13 
25-29 

" 
52 1.34±0.02 0 .16 11. 92 

30-34 
" 

182 1.38±0.01 0 .16 11.40 
35-44 

" 
279 1.45±0. 01 0. 18 12.41 

45-54 
" 

204 
1 

1.54±0.01 0,19 12.29 
55- X " 68 1.55±0,02 0.16 10.70 

Table Il 

The variability of Rohrer index in the tcrt1ary ~ector fcmalc 
population 

(He5earch - Designing; A. traditionally urhan population; B. 
urban population of rural origin 

HEEARCH-
l>ESIGNING No. X±m ±a C.\"· 

FE:\IALES 

TOTAL 2781 1. 46+0. 01 0.22 15.11 

20-24 ycar& 213 1.33+0.01 o. 17 13. 12 
25-29 " 

522 1.37±0.01 0.18 12.94 
30-34 " 

657 1.41+0.01 0 .18 12.70 
35-44 

" 
89:1 1.50±0,01 0.22 14.58 

45-54 " 
451 1.60±0.01, 0 .2:3 14.30 

55-X 
" 

27 1.68±0.06 0.30 17. 64 

A 1974 1.44±0.00 0.22 15.18 

20-24 years 170 1.33±0.01 0.17 13.90 
25-29 " 

408 1.36±0.01 0 .18 13.12 
30-34 

" 
477 1.40±0,01 0.18 12.87 

35-44 618 1.49±0.01 0.22 14.64 
45-54 

" 
269 1.59±0.01 0.24 15.23 

55-X " 
16 1.66±0.08 0.32 19.20 

B 807 1.50±0.04 0,22 14.60 

20-24 years 43 1. 33±0 ,03 0.18 13.21 
25-29 " 

114 1.40±0 .02 0.17 12.16 
30-34 " 

180 1.43±0 .01 0.18 12.16 
35-44 " 

275 1.52±0.01 0.22 14.36 
45-54 " 

182 1.62±0.02 0.21 12.78 
55-X " 

11 1.72±0,08 0.26 15.06 

... ... 

[/) 

0 
~ 
M 

"' "' r•1 
tJ 
n 
:i
l"' 

)> 
[/) 

'TI 
M 
("l 
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"'.I 
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Table 1 

The relative and absolute distribution of the Rohrer index by eategories in the tertiary seetor 
male population 

RESEARCH
DESIGNING 

ME~ 

(A. traditionally urban population 
B. urban population of rural origin) 

Hypotrophie Subeutrophie Eutrophie Onrcutrophic Hypertrophie 

X-1.19 1.20-1. 34 1.35-1.34 1.55-1.69 1.70-X 

No.J~ No. j % 
__ T_O_T_A_L--

1
-1~:8 8,66 4%122,81 

No. i % No. ' 0
., No. '. % 

-- -!---- - --1--
913 142,07 385 1 17,74 189 1 8,71 

20-24 ycars 

25-29 

30-3--t 

35-44 

45-54 

55-X 
" 

16 34.78 14 30.43 12 26 ,09 3 6.52 

38 14 .13 101 37. 53 97 36. 06 23 8. 55 

62 11.38 151 27. 71 243 44.59 68 12.48 

41 6.01 149 21.8'i 307 43.(11 127 18.62 

25 5.53 58 12.83 181 40.04 114 25.22 

6 3.43 22 12.57 72 41.14 50 28.57 

1 2.17 

10 3.72 

21 3. 85 

58 8.46 

74 16.37 

25 14.29 ________ , __ ------- ------ ---------
A 132 9.58 328 23.80 588 42.67 216 15.67 114 8.27 

--------1 --- - -- --- --- --- -------- --- ---
20-24 years 

25-29 

30-34 

35-44 

45-54 

55-X 

16 38.10 

29 13.36 

42 11.57 

24 5.96 

15 6 .12 

6 5.61 

10 23.81 12 28.57 

83 38.25 77 35.48 

96 26.45 163 44.90 

88 21. 84 186 46 .15 

38 15.51 105 42.86 

13 12.15 44 41.12 

3 7.14 

19 8.76 

45 12.40 

68 16.87 

51 20.82 

30 28.04 

1 2.38 

9 4.15 

17 4.68 

37 9.18 

36 14.69 

14 13.08 

--------1-- -- ---- --- -- ----- -- -----
B 

20-24 years 

25-29 

30-34 

35-44 

45-54 

55-X 

56 7.07 167 21.09 325 41.04 169 21.34 

9 17 .31 

20 10.99 

17 6.09 

10 4.83 

4 100.00 

18 34.62 20 38.46 

55 30.22 80 43. 96 

61 21. 86 121 63. 37 

20 9.66 

9 13.24 

76 36. 71 

28 41.18 

4 7.69 

23 12.64 

59 21.15 

62 30.43 

20 29.41 

75 9.47 

1 

4 

21 

1.92 

2.20 

7.53 

38 18.36 

11 16.18 
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13 SOME MEDICAL ASPECTS OF ANTltROPOLOGICAL RESEARCI-t 33 

The relative and absolute dbtribution of Rohrer index by catt-gories in the tertiary 
sector female population 

RESEARCH 
DESJGNING 

WOMEN 

TOTAL 

20-- 24 years 

25-29 

30-34 

35-44 

45-54 

55-X 

\ Hypotrophie _s1_1b_e_u_tr_o_p1_1i_c_
1 

__ E_-u_tr_o_p_h_ic_
1

oyereulrophic Ilypertrophic 

X- 1.19 

No. 1 % 
- __ 1_ 

218 1 7.81 

51 23. 94 

66 12. 64 

58 8.83 

33 3.70 

8 1. 77 

1.20-1.34 

No. : 

706 

80 

% 

25.39 

37.56 

11-6 35.63 

201 30.59 

187 

39 

2 

20.94 

8 65 

7.41 

1.70-X 

No. ' % 
- 1 

:-S:o. ' % No. \ % 
- --- ~~- --· ---

1048 37.68 450 16 18 359 1 12. 91 

53 24.88 22 10.331 7 3.29 
1 

186 35.63 59 11.301 25 4. 79 

271 41.25 88 13.391 39 
1 

374 41.88 155 17.36 1 142 16.t:3 

152 33. 70 118 26. 161 134 29. 71 
1 

8 29.63 7 25.93I 10 37.06 

-------1 - - --- -- - ---~ - -1--- --- -
A 174 8.81 548 27.76 728 36 88 302 15.30! 222 11.25 

-------1 ---- --· 1 

~3~3 - -;; -~1~48 1-~- -2-.9-4 
20-24 years 

25-29 

30-34 

35-44 

45-54 

55-X 

42 24. 71 

58 14.22 

44 9.22 

24 3.88 

4 1.49 

64 37.65 

146 35.78 

153 32.08 

144 23.30 

31 11.52 

1 6.25 

40 

137 

195 

254 

92 

6 

33.58 

40.88 

41.10 

34.20 

37.50 

50 

60 

102 

66 

4 

12.25 

12.58 

1 

:::1 
25.00 

17 

25 

94 

76 

5 

4.17 

5.24 

15.21 

28.25 

31.25 

B 44 5.45 158 19.58 320 39.65 148 18.34 1:n 16.98 

--------1--- --
20-24 years 

25-29 

30-34 

35-44 

45-54 

55-X 

9 20. 93 

8 

14 

9 

4 

7.02 

7.78 

3.27 

2.20 

16 37 .21 1:=i :10.23 

40 35.02 49 42.22 

48 26.67 76 42.22 

43 15.64 120 43.64 

8 4 .40 60 32. 97 

9.09 2 18.18 

3 6.98 

9 7 .89 

28 15.56 

53 19.27 

52 28.57 

3 27.27 

2 4.65 

8 7 .02 

14 7. 78 

50 18.18 

58 31.87 
1 

5 l 45.45 
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Table 9 

The variability with age of Rohrer index in the secondary sector 
male population 

lNDUSTRY 
MEN 

TOTAL 

0-19 years 
20-24 

" 25-29 " 30-34 
" 35-44 
" 45-54 " 55-X 
" 

A 

0-19 years 
20-24 " 25-29 

" 30-34 
" 35-44 
" 45-54 
" 55-X " 

B 

0-19 years 
20-24 " 25-29 

" 30--34 
" 35-44 
" 45-54 
" 55-X 
" 

(A. Traditionally urban population 
B. Urban population of rural origin) 

No. X±m ±cr 

2790 1.41±0.00 0.21 

121 1.24±0.01 0.12 
553 1.32±0 .01 0 18 
721 1.37±0 01 0.18 
437 1.45±0.01 0.19 
475 1.48±0 01 0.21 
373 1.52±0.01 0.22 
110 1.55±0.02 0 22 

888 1.39±0 01 0 21 

60 1.22±0.02 0.13 
219 1.30±0,01 ,0 15 
257 1.37±0.01 0.19 
122 1.43±0.02 0.19 
119 1.49±0.02 0.22 

83 1.56±0.03 0.23 
27 1 55±0 04 0 19 

1902 1.43±0.00 0 21 

61 1.26±0.01 0 .10 
333 1.34±0.01 0.18 
464 1.38±0.01 0 .18 
315 1.45±0.01 0 20 
356 1.48±0.01 0.21 
290 1.51±0.01 0 22 

83 1.55± 0.03 0 23 

C.V. 

14.90 

9.59 
1:~ 45 
13.39 
13.49 
14.23 
14.67 
14 .19 

15.43 

10.79 
11.48 
14.03 
13.22 
14.47 
15.03 
12.49 

14.57 

7.96 
1:3.37 
13.02 
1::l 55 
14 .14 
14 47 
14 69 

Table 10 

The variability with age of Rohrer index ln the seeondary sector 
female population 

(A. Traditionally urban population : 
B. Urban population of rural origin) 

INDUSTRY No. X±m ± C1 C.V. 
WOMEN 

TOTAL 3045 1.52±0.00 0.27 17 .17 

0-19 years 340 1.39±0.01 0 .16 11.45 
20-24 " 

610 1.39±0.01 0 .18 13.24 
25-29 ,, 606 1.45±0.01 0.22 15.32 
30-34 ,, 529 1.53±0.01 0.25 16.28 
35-44 ,, 583 1.64±0.01 0.26 16.06 
45-54 ,, :,63 1. 74±0.02 0.30 17.22 
55-X ,, 23 1.68±0 .06 0.30 17.64 

A 766 1.50±0.01 0.26 17.18 

0-19 years 85 1.37±0.01 0.14 10.55 
20-24 " 

1:rn 1.37±0.01 0.16 11. 78 
25-29 ,, 148 1.43±0.02 0.22 15.05 
30-34 

" 
184 1.48±0.02 0.22 14.96 

35-44 ,, 151 1.60±0 .02 0.28 17.70 
45-54 ., 101 1.71±0.03 0.28 16.41 

--
B 2279 1. 53 ±0. 01 0.27 17.53 

---- -

0-19 years 255 1.38±0.01 0 .16 11.73 
20-24 " 

472 1.39±0.01 0 .19 13.61 
25-29 " 

458 1.46±0.01 0.22 15.38 
30-34 " 

386 1.57±0.01 0.26 16.37 
35-44 ,, 432 1.66±0.01 0.25 15.36 
45-54 " 

262 1. 73±0.02 o.:H 17.48 
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Table 11 

The absolute and relative distribution of Rohrer index by categories in 
the secc,ndary sector male population 

(A. Traditionally urban population ; 
B Urban populalion of rural origin) 

Hypotrophie Subeutrophic Eutrophie Overeutrophic Hipertrophic 
lNDt;STRY -----

MEN X-1.19 1.20-1.34 1.35-1.54 1.55-1.69 170-X 

No. 1 % ~i-Yn- No. 1 % No. \ % 1 
No. 1 % ---1- - 9741 34. 91- 383113 . 80 276 9.90 TOTAL 351 112.58 804 128 .82 

0-19 year& 52 42.97 46 38.02 21 117 .63 2 1.65 - -

20-24 " 
117 21.16 218 39.42 180 132.55 26 4.70 12 2.17 

25-2q " 
102 14.15 210 33.29 268 37.17 74 10.26 37 5.13 

30-34 " 
25 5.72 115 26.32 1661 37. 99 84 19.22 47 10.75 

35-44 " 
31 6.53 96 20.21 186139.16 89 18.74 73 15.36 

45-54 
" 

21 5.63 70 18.77 118 1 31.64 85 22.79 79 21.18 
1 

55-X ,. 3 2.73 19 17.27 3:'i 1 31.82 25 22.73 28 25.46 
------------------

A 152 17 .12 260 29.28 289 23.55 113 12.73 74 8.33 
------ ------------

0-19 years 31 21.67 22 36.67 5 8.33 2 3.33 - -
, 

20-24 
" 

55 25.11 83 37.90 70 :n.96 9 4.11 2 0.91 

25-29 ,, 40 15.561 84 32.68 94 36.58 26 10.12 13 5.06 

30-34 9 34 27.87 46 1 37. 70 25 20.49 8 6.56 
" 

7.38 
1 1 

35-44 
" 

9 7 .561 25 21.01 381 31.93 26 21.85 21 17.65 

45-54 6 7.23 8 9.64 29 1 34.94 18 21.69 22 26.51 
" 

7 1 55-X 
" 

1 3.70 4 14.81 25.93 7 25.93 8 29.63 
1 

----------' --------1--

B 199 10.46 544 28.60 685 1 36.01 272 14.30 202 10.61 
---------------------

0-19 years 21 34 .43 24 39.34 16 1 26.23 - - - -1 

61 18.32 135 40.54 110 
1 

20-24 
" 33.03 17 5 .11 10 3.00 

25-29 
" 62 13.36 156 33.62 174 37.50 48 10.34 24 5.18 

30-34 
" 16 5.08 81 25.71 120 38.10 59 18.73 39 12.38 

35-44 22 6.18 71 19.94 148 1 41.57 63 17.70 52 13.61 ,, 
1 

45-54 15 5 .171 62 21.38 89 1 30.69 67 23.10 57 19.65 " 1 

55-X 
" 2 2.41 15 18.07 28 1 33.73 18 21.69 20 24.09 
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Table JZ 

The absolute and relative distribution of Rohrer index by categories 
111 the secondary sector female population 

(A Traditionaly urban population; 
B. urban population of rural origin) 

1 fypolrophic S ubcutrophic Eutrophie Overeu trop hic Hypertrophie 

INDCSTHY 
WO:\IEN X-1.19 1.20-1.34 1.35-1.54 1.55-1.69 1.70-X 

No. % No. , % No. , % No. , % No. 1 % 
- ---

691122.69 'fOTAL 199 6.5! 665 21.84 976 32 .05 514 16.88 

0-19 year5 :n 10.88 124 36.47 127 37.55 42 12.35 10 2.94 

20-24 ,, 61 10.49 220 36.07 219 35.90 66 10.82 41 6.72 

25-29 " 
;i\l 9.74 150 24.75 215 35.48 93 15.35 89 14.6::J 

30-34 " 23 4.42 83 15.96 179 34.42 116 22.31 119 22.98 

35-44 " 
9 1.54 62 10.63 154 26.42 133 22.81 225 38.59 

45-54 ,, 6 1.65 23 6.34 79 21.76 59 16.25 196 54.00 

55-X " 
1 4.35 3 13.04 3 13.04 5 21.74 11 47 .83 

- -- -------------- --------
A 50 6.53 193 25.20 25P 33.81 111 14.49 153 19.98 

-- -- ---- -- ------- ----
0-19 yean 9 10.5!) 31 36.47 35 41.181 7 8.24 3 3.53 

20-24 ,, 11 7.97 56 40.58 51 36.96 14 10.141 6 4.35 

25-29 ,, 18 12 .16 34 22.97 56 37 .84 22 14.86 18 12 .17 

30-34 ,, 9 6.72 34 25 ... 7 45 33.58 26 19.401 20 14.93 

35-44 ,, 1 0.66 28 18.54 47 31.1:3 25 16.56 50 33 .11 

2:-l. 76
1 1 

1 

45-54 ,, 1 0.99 8 7.92 24 
1 

t6 15.8t 52 51.48 

-- -- ------- --1--------
B 149 6 54 472 20.71 717 :H.461 

1 
403 17 .68, 538 2:1. 61 

-- ------
_I 

-----i------
36.08 1 

0-19 year~ 28 10.9~ 9:-l 36.47 92 35 13.73 7 2.75 

20-24 ,, 53 11.23 164 34.75 168 :,5,59 52 11.02 3,3 7.41 

25-29 ,, 41 8.9:i 116 25.3:l 15\J :14.72 71 15.50 71 15.51 

30-34 ,, 14 3.6:l 49 12.6!l 134 34.72 90 23.32 99 25.65 

35-44 ., 8 1.85 34 7.87 107 24.77 108 25.00 175 40.51 

45-54 " 
5 1. 91 15 5.73 55 20.99 43 16.41 144 54.96 
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Tabl~ 13 

The variability of blood pressure in the male urban population 
of Romania 

S.B.P. > 17 

No. S.B.P./D.B.P. 

No. % 

----
TOTAL 4575 13.65/8.08 351 7.67 

20-24 years 565 13 .08/7 .46 21 3. 72 
25-29 

" 
953 13 .14/7 .55 29 3.04 

30-34 
" 

920 13.50/8.11 27 2.93 
35-44 

" 
1100 13.70/8.27 75 6.82 

45-54 
" 

773 14.60/8.82 137 17.72 
55-X 

" 
264 14.97/8.67 61 2:1.11 -- ----

A 2054 13.56/8.08 142 6.91 ----
20-24 years 247 13.08/7.49 7 2.83 
25-29 

" 448 13 .13/7 .49 10 2.46 
30-34 ,. 445 13,34/8.24 16 3.60 
35-44 

" 489 13 .58(8 .34 33 6.75 
45-54 

" 
302 14.51/8.78 53 17.55 

55-X .. 123 15.29(8.86 40 32.52 - --
B 2521 13.74(8.09 209 8.29 

- ----
20-24 years 318 13 .08/7.44 11 :J .46 
2f>-29 

" 
505 13 .15/7 .62 19 3.76 

30-34 
" 475 13 .44/8 .00 11 2.32 

35-44 
" 611 13.80/8.22 42 6.87 

45-54 
" 471 14.66(8.85 84 17.113 

55-X 
" 141 14.62/8.46 21 14.89 

A. Traditionally urban population 
B. Urban population of rural origin 

D.B.P. > 10 

No. 

--
668 

26 
6i 
91 

178 
223 

83 --
276 
--

9 
26 
43 
80 
84 
52 --

392 --
17 
38 
48 
98 

139 
31 

% 

--
14.60 

0 
2 
9 
8 
5 
4 

4 

4 
) 

6 
6 
1 
11 

5 

5 
2 
1 
4 
l 
9 

Table 14 

The variability of blood pressure in the tcrtiary sector male 
population 

S.B.P. > 17 

No. S.B.P.(D.B.P. 

No. 

- --
TOTAL 1982 12 .46/7.41 132 

20-24 years :rn 11.13/6,09 1 
25-2!) 

" 
247 11.9. /6. 78 2 

30-34 
" 

496 12.08/7 .2:l 12 
35-44 

" 
634 12 .51/7. 55 26 

45-54 ,, 407 12.93/7 .80 61 
55-X 

" 
159 1:3. 42/7. 76 30 --

A 1251 13.68/8.00 80 
--- - -

20-24 year5 35 10.05(7 .23 --
25-29 ,. 19!) 13 .02/7 .42 2 
30-:H 

" 
:328 13,23/8.08 1() 

35-44 
" 

375 13.43/8.19 19 
45-54 

" 
220 13 .35/8. 75 35 

55-X 
" 

97 14 .41/8 .37 14 ---- --
B 728 13 ,60/7 .85 51 

-- - --- --
20-24 yea1'S 4 12. 2-i/6. 7,-, -
25-29 

" 
48 12. 83/7. :.i:1 -

:30-34 
" 

168 13 .36/7. n 2 
35-44 

" 
259 t:l.43/8.0:I 7 

45-54 
" 

187 14.37/~.56 26 
55-X 

" 
62 15 .31/d .81 16 

A. Traditionally urban population 
R. lJrban population of I ural origin 

OI 
,o 

--
6.(16 

0.03 
0.81 
2.42 
4. to 

14.\)9 
18.87 --

6 .:l8 
--

-
1.01 
3.28 
5.07 

15.91 
14.43 --
10.89 
--

-
-

1.19 
2.70 

13.90 
25.81 

D.B.P. > 10 

No. 

--
278 

-
11 
33 
86 

105 
43 --

167 --
-
10 
26 
53 
58 
20 --

111 
--

-
1 
7 

33 
47 
23 

% 

--
14.03 

2 

:} 

4 

... 
-.J 

r,, 

~ 
~ 
Sl 
n 
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Table 15 

The \ ariabilty of bloo<l pressure in the seconda ry scctor male 
population 

1 No. 
S.B.P. > 17 1 B.P.D. > 10 

S.B.P./D.B.P. 

1 

, 

1 

· 
No. % 1 No. % 

TOTAL 12593 13.17/7 .76 ~ 8.45r 380 14.65 

20-24 years 526 12.14/7.12 17 3 2:i 26 4.94 
25-29 ,, 706 12.81/7.37 27 :, .82 53 7.51 
30-34 " 

424 13.13/8.03 15 :1 .54 58 1:3.68 
35-44 

" 
466 13. 78/8 .32 49 10.52 92 19.74 

45-54 
" 

366 14.59/8.83 76 20.77 118 32.24 
55-X 

" 
105 14.59/8.47 31 29.52 40 38.10 

---- --
A 800 13 .06/7. 70 61 7 .6:l 109 13.63 

-- ------
20-24 years 212 13.06/7.53 6 2.83 9 4.25 
25-29 

" 249 13.22/7.55 8 :, .21 16 6.42 
30-34 

" 117 13.67/8.70 6 5,13 17 14.53 
35-44 

" 114 14.08/8.83 14 12.28 27 23.60 
45-54 

" 82 14.94/8.84 18 21.65 26 31. 71 
55-X 

" 26 15 .38/8.81 7 26.92 11 42 .:31 

-- ------
B 1793 13 .22/7. 78 158 8.81 271 13 .11 

-- --------
20-24 )car'> 314 13.09/7.45 11 3.50 17 5.41 
25-29 

" 457 13 .19/7 .67 19 4.16 27 3.91 
30-34 

" 307 13.48/8.15 9 2.93 41 13.36 
35-44 

" 352 14.03/8.36 35 9.94 65 18.47 
45-54 

" 284 14. 85/9 .05 58 20.42 92 32.39 
55-X 

" 79 15.25/8.90 24 30.38 29 :rn. 11 

A. Traditionally Urban population 
B. Urban populational of rural origin 

Table 16 

The variability of blood pre;sure in the fernalc urban ropulatio11 
of Hornania 

TOTAL 

X-Hl years 
20-21 
25-29 
30-:,4 
35-44 
45-54 
55-X 

" 

" 
- ------

A 

X-19 year5 
20-24 
25-29 
30-34 
35-H 
45-54 
55-X 

No. 

541 

325 
738 

1035 
101l7 
133/l 

!l9!l 
44 

2505 

S.B.P. > 17 D.B.P. > 10 
S.B P /P.B.P 

1 1 

No. % No. % 
-------

12.78/7.04 i 193 3.ll8 ;339 ll.48 

12.7/06.5/l 
12 .12/6. 79 
12,20/7.10 
12 .43/7 .36 
13 .29/7 .89 
14 .03/8 .46 
15.43/9.20 

12.60/7 .0! 

3 
:1 

19 
70 
99 
10 

84 

0.41 
0.29 
1.84 
5.24 

14.22 
22.72 

1 
6 

19 
6 

116 
15/l 

19 

3 .:l'il lll2 

0.31 
0.82 
1.84 
0,75 
8.71 

22.55 
43, 18 

r,. 9 

---1-------1---,---:---1---

89 
289 
520 
5/ll 
704 
3Ul 

23 

11.92/6.49 
12.09/6.55 
12.01/ll.81 
12.27/7.24 
13 .20/7. 78 
14.05/8.44 
15.04/9.00 

- 1 1.12 
2 O. 70 1 O. 72 
1 0. 19 7 1. 92 
2 o.:36 9 1.61 

28 3 98 57 8.12 
47 14.73 47 14.73 

4 11 .:rn 9 39.1:i 

B 127:l.ï 112.86/7.0:l 1~1 3.981~1 5.74 

X-19 years 
20-24 
25-29 
30-34 
35-44 
45-54 
55-X 

236 
449 
515 
305 
632 
:377 

21 

12.13/6.59 
12.14/6.73 
12.41/7 .26 
12 .60/7 .49 
13.40/8.02 
14.08/8.48 
15.86/9.43 

1 0.22 3 
2 0.39 7 
6 1.19 10 

42 6 .ll4 63 
52 13. 79 83 

6 28.57 10 

0.67 
1. 77 
2.38 

10.00 
22.07 
47.62 

A, Traditionally urban population 
B {.;rban population of rural orig,in 
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Table 17 

The variability of blood pressure in t!Je ter.tiary srctor female 
population 

No. S.B.P./D.B.P. 
S.B.P. > 17 D.B.P. > Hl 

No. 1 % No. 1 % --
100 -i-3.\J4 TOTAL 2542 12. 77/7 .13 200 7.38 

X-19 years 18 12.26/7 .22 - - 1 5.56 
20-24 

" 
198 11. 99/6 .64 2 1.02 2 1.02 

25-29 ,, 487 11. 91/6. 55 1 0.21 10 2.16 
30-34 

" 
588 12 .17 /6. 71 1 0.17 10 1. 70 

35-44 
" 

809 13 .17 /7. 76 31 3.83 69 8.55 
45-54 

" 
417 14.10/8.07 60 14.39 97 23.49 

55-X 
" 

25 15,44/9.04 5 0.20 11 0.44 
--- --- _[ ___ 

A 

X-19 years 
20-24 
25-29 
30-34 
35-44 
45-54 
55-X 

4 
5 

" 
" ,, 
,, 

" 
" 

B 

1832 
-

16 

1160 
385 
440 
568 
248 

15 

710 

41 
102 
148 
241 
168 

10 

12. 70/7 .13 63 
--

12.25/7.19 -
11.99/6.6, 2 
11.92/6 .56 1 
12.20/7 .25 1 
13.19/7.78 20 
14.07/8.48 37 
14. 93/8. 70 2 

--
12.95/7.70 37 -- --
12.03/6.55 -
11.39/6.51 -
12 .07/6 .50 -

13 .12/7. 69 11 
14 .14/8 .39 23 
16.20/9.50 3 

A. Traditionally urban population 
B. Urban population of rural origin 

3.44 136 7.44 
--- --

- 1 6.2G 
1.26 2 1.26 
0.26 8 

1 

2.08 
0.2:1 7 1.59 
3 .3:l 40 8.64 

14.\J2 6t 21î. 1:3 
13.55 5 33.33 -- - --- -

5.21 64 9.05 
- ---

- - -
- 4 3.96 

1 
- 1 0.56 

1 4 ,56 20 8 .:l6 
. 13 ,Gl 33 19.64 
. 30 ()(J 6 60.00 

Tuble 18 

The variability of hlood in the secondary sector female 
population 

No. S.B.P./D.B.P. 
S.B.P.> 17 D.B.P. > 10 

No. 1 % No. 1 ¾ ---- --- --- - -- - --
TOTAL 2700 12. 79/6.96 93 3 . 44 139 5 . 16 

X-19 yean 307 12.06/6.52 1 -- - - -
20-24 ,, 540 12 .17 /6 .4:3 1 0.19 4 0.76 
25-29 ,, 548 12.47/6.78 2 0.36 ll 1.64 
:10-:14 ,, 479 12. 75/7. 12 7 1.46 12 2.52 
35-44 ,, 527 1:l .49/7 .57 39 7.40 47 8.93 
45-54 

" 
279 13.99/7 .45 39 13.99 59 21.15 

55-X " 
20 15.42/8.48 5 25.00 8 40.00 

-- -------

A 67:3 12 .66/6. 85 21 3.12 26 3.88 -- --- -
X-19 years 80 11. 85/6. 34 - - - -
20-24 ,, 12H 12,22/6.55 - - 1 0.27 
25-29 ,, 13.5 12.26/6.69 - - 2 1.48 
20-34 

" 
122 12.52/7.19 1 0.82 2 1.65 

35-44 
" 

136 13.24/7.77 8 5.00 12 7 .50 
45-54 ,, 71 13.86/8.30 10 14.08 9 12.68 

- ---

13 2027 12. 8:,17. oo 72 3.56 113 5.57 
·- -- - - ----

X -19 ycar~ ·.234 12 .12/6 .. 58 - - - -
20-24 ,, 411 12.15/6. 75 1 0.24 3 0.73 
25-29 ,, 413 12 .55/6. 81 2 0.48 7 1.53 
30-34 " 

357 12.82/7.21 6 1.68 10 2.81 
33-44 ,, 391 13 58/7. 65 31 7.93 41 11.84 
45-54 " 

208 14.0:l/8.56 29 13 94 50 24.04 

,\. Traditionally urban population 
B Urban population of urban origln 
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To sum up, our research would suggest the existence of some res
ponse particularities to the action of the potentially stressing factors 
of the urban environment. 

The somatic response is given especially by obesity in women and 
arterial hypertension in men. 

A differentiated response is due to constitutional biological and 
psychic factors as well as to the social ones, resulting in different stress
adapting modalities between the two sexes. 

Our previous investigations in the problem of adaptation, in general, 
have revealed that the impact shifts from the sphere of the biological to 
the sphere of the psychological, and that obesity and arterial hyperten
~ion pertain to the category of psychosomatic affections. 
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INVESTIGATIONS REGARDING FAMILIAL RISK 
FACTORS IN OVARIAN CARCINOMA 

TATIANA DRÀGHICESCU, LUCRETIA P0PESCU, P. BADEA, 
GABRIELA CÂLIN, ANCA ILIE 

The incidence of ovarian carcinoma is steadily increasing now
adays, this form being the most common malignancy of the female genital 
tract, in some countries even exceeding the number of cervix uteri cancer. 
Epidemiologic records have already pointed to the necessity of working 
out a prophylactic strategy, the more so as recent investigations (3) have 
established that current cytostatic and radioterapy procedures have no 
statistically significant effects upon survival rates. 

So, 1980-1985 ovarian carcinoma death rates registered no signi
ficant change as compared with the 1975-1979 figures, although medical 
attendance markedly improved throughout this period. 

Beside ascertained ovarian cancer factors, the medical literature 
has recently recorded the existence of a dominant autosomal disease 
transmission in some patients with ovarian cancer histories in their fa,.. 
milies (5). 

This disease transmission appears to opera.te along both mat€rnal 
and paternal lineages~ in the latter case the unaffected male acting as the 
deleted gene carrier. 

Within this frame, knowledge of high risk groups is very important 
because these people are to take adequate prophylactic measures. 

Our investigation is a retrospective one, the data recorded from a 
proband group being eompa_red with those of a healthy women group. 

W e have evaluated, on the one hand, the frequency of genetic forms, 
of familial aggregates and of sporadic forms and on the other hand we have 
estimated the heritability of ovarian carcinoma. 

HATERIAL AND METHOD 

177 probands and 300 healthy women were investigated with res
pect to their family history as conc13rn.s first a~d s~çon':1, degree relatives 
while recording any ma.lignant tumor and the relationship degree. 

Using Lynch's criteria we clijss!-fieél the p:r;op:;\nd group :.s, follows: 
genetic forms, fa~ilial ~ggregates a:nd sp,u~adic fQl1US. 

According to the incidence of ovarian cancer in t\l.e pf~b~~,. 
fl,t~t and second degree relatives, aµ.d in tlie control grcm:p, herntbility 
was calculated using Falè.oner's formula. (2). · 

ANN. RQUM. ANTHR0POL., !15, P. 41-44, BUCAREST, 1988 
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42 TATIANA DRAGHICESCU et al. 

IlESULTS 

The frequency of genetic forms stooù at 1.70%, 8.47% for familial 
aggregates and at 89.83% for sporadic forms. 

For two of the three investigated cases under the 'genetic'forms cate
gory and in the case of one familial aggregate the disease transmission was. 
of a dominant autosomal type (Fig. 1). 

/ 

Ov. 
/40) 

()v 

/ /30) 

O 0-M;ile or femaœ u"afedtd 

Ocancer verified by pafl/olofY 
(40)-Age of onset 

\il @--Cancer reported by fami~ 

h1sfory 

/ Pro_band 

L.-LIH!g 

Ov -Ovary 

St -Stomach 

BI. -Bladder 

Fig. 1. - Hereditary ovarian carcinoma pedigrees ascertained from a con
sequtive series of probands with ovary carcinoma. 

A cancer disease was identified in 28.37% of the probands and in 
25. 71 % of the control group. The difference, using the 'T' test, is insigni
ficant (X = 0.51). 

The frequency of various caincer sites among relatives is shown 
in Table 1. 

One can notice that in the control group ovarian carcinoma of the 
breast and cervix uteri cancer are less frequent than in the proband 
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group ; except for lung cancer and leukemia, the frequency of other sites 
was higher in the proband group than in the control group. The frequency 
-0f ovarian carcinoma did not appear to differ significantly among relatives 
of the proband group as against the control group (T = 0.41). 

The estimated ovarian carcinoma heritability is 24 % ;r 14.67. 

Table 1 

The frequency of varions malignant 
tumour sites in the probands' and control 

group families 

Stomach 
Liver 
Cervix uteri 
Breast 
Lung 
Ovary 
Leukemia 

Sites 

Other sites (kidney, 
colon, prostate, skin, 
pancreas, thyroid) 

Probands 
(%) 

21.43 
11.90 
11. 90 

9.52 
9.52 
7.14 
7 .14 

21.45 

COlUIENTS 

I
Control group 

(%) 

15.0 
2.5 
5.0 
7.5 

12.5 
5.9 

10.0 

32 .5 

Recent epidemiologic investigations of ovarian carcinoma spotlighted 
.a higher incidence of the disease in northwestern Europe and North 
America ; the highest incidence in Europe occurs in Sweden. 

Risk f~ctors have been attributed to : the residence in highly indus
trialised areas, certain dietary habits (high animal n1eat protein and fat 
consumption) and exposure to some exogenous chemicals (5). 

Piver (7) revealed the increased number of familial ovarian carci
noma, this fact underlining the importance of host factors in this kind 
of cancer site. 

These observations are in accordance with Ogawa's who noticed 
an increased illness risk among people with a brother or sister suffering 
from cancer. 

The authors explained this fact by the possibility of exposure 
since childhood to environmental cancer-producing factors but especially 
to the existence of a genetic susceptibility to cancer development. 

The data presented here are supporting these observations altho
ugh the difference between the control group and the proband group 
was not significant as regards both the cancer disease and the ovarian 
-0arcinoma frequency. 

The heritability (24 %) of ovarian cancer indicates a disease in which 
the participation of hereditary factors is smaller than in breast cancer 
(38%)-(1). 
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The smalle~ j:qvolveIUent of genetic factors in ovarian carcinoma is 
~ ~ph~!~e(l \)y the lower frequency of genetic forms (1. 7 %) as compar
ed with tb,ejr frequimcy in breast cancer (8.4%). 

In co:Q,clusjo.o., ~ gr~ater attention should be paid to genetic epide
ro.iQ}.Qgic da.ta on ovarilli~ carcinoma with a view to establishing prophy
lactic measures. 

A first step to this end couid be the identification of women with 
high genetic risk using family history records. 

Larger investigations of probands' families could result in an impro
ved awarness of the environmental factors responsible for inducing geno
type modifications. favouriug the onset of the dü,ease. 
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LA MICROÉVOLUTION DE QUELQUES POPULATIONS 
DU PAYS DE VRANCEA (III) 

MARIA VLÀDESCU 

L'analyse de l'évolution diachronique de quelques échantillons mas
culins appartenant au pays de Vrancea, que nous présentons dans cette 
étude, est fondée sur la comparaison avec les données typologiques 
collectées dans 7 habitats situés dans cette région au cours des années 
1956-1959 [5]. 

Les nouvelles recherches bioanthropologiques ne portent mainte
nant que sur 3 localités submontanes emplacées sur la vallée de la rivière 
Putna , à Tulnici en 1984 ; à Bîrse~ti et à N egrile1;1ti en 1987. 

Le Pays de Vrancea est une région relativement isolée au point de 
vue géographique. Cependant, pour les commentaires qui vont suivre, 
il est important de souligner que, à son intérieur, les indices moyens 
d'endogamie, calculés p0m· l'intervalle 1900-1980, mettent en évidence 
des différences importantes en ce qui concerne la dynamique démographique 
des habitats-: 84,3 à Negrile1;1ti, 71,7 à Bîrse~ti et seulement 60,9 à Tulnici 
[2]. Les détérminismes sont variés. Ce ne sont pas seulement des échanges 
de partenaires par des mariages, sur le compte des habitats proches, mais 
aussi de distances plus lointaines par l'émigration vers la ville, consé
quence des processus d'urbanisation et d'industrialisation en plein essor 
dans cette zone du pays aussi. 

DOJW.ÉES ET lfÉTHODOLOGIE 

Des échantillons généraux. englobant plus de 100 hommes pour 
chaque habitat, nous n'::wons sélectionné que la population adulte âgée 
de 20-45 n,ns. C'est la génération masculine, autochtone, encore non affec
tée par les processus morphologiques involutifs, qui a succédé immédia.
tement celle étudiée il y a 30 ans. Nous avons respecté ainsi les recomman
dations méthodologiques conC'ernant la sélection des groupes humains 
pour une telle recherche dans des collectivités nettement précisées au 
point de vue génétique rsJ ainsi que la méthodologie classique dans 
la collecte des données [ 4 ], afin de rendre possibles les comparaisons. 
Il s'agit de 16 cara~tères anthropologiques céphalo-faciaux (dimensions 
et indices), de la stature et de la pigmentation. 

On a calculé, au moyen de computers, la variabilité statistique 
et l'on a testé les différences entre les moyennes des caractères dans deux 
directions : entre les valeurs correspondantes actuelles des échantillons, 
afin de me1 tre en évidence lés aspeets d'unité ou de diversité anthropolo
gique des habitats, et entre les deux générations de chaque communauté. 

ANN. Rûl'M. ANTHROPOL., 25, P. 45~53, BUCAREST, 1988 
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RÉSULTATS ET DISCUSSIO!\" 

1. CARACTÉRISATION ANTHROPOLOGIQUE GÉNÉRALE 

' La structure typologique des populations masculines actuelles 
appartenant aux habitats qui font l'objet de notre étude, appréciée d'après 
la position des valeurs moyennes des caractères antropométriques, selon 
les échelles classiques de classification [4], présentent les particularités 
suivantes : calotte céphalique moyennement longue ; tendance vers les 
formes larges et concomitamment hautes des dimensions eu -eu, respec
tivement t-v; front large. Le massif facial a·nsi que le nez sont plus 
fortement développés en sens sagittal qu'en sens latéral. Ainsi donc la 
face est haute, d'une largeur moyenne et à mandibule robuste et le nez 
est moyen/haut et moyen/étroit. 

Au point de vue conformatif, les populations ont la calotte fortement 
brachycéphale, allant mênw jusqu'à la limite avec l'hyperbrachycéphalie, 
hypsi- et métrio/tapéinoeéphale; le front est moyennement pro
portionné par rapport au diamètre zy-zy, mais large par rapport au dia
mètre euryen ; la forme de la face est incipient leptoprosope, cependant 
le nez présente divers degrés de mésorhinie. 

Tous les hommes ont la stature supra.moyenne, aux valeurs oscillant 
entre 169,5 et 170 cm (Tableaux 1, 2, 3). 

Le modèle associant des pourcentages élevés, évidemment dominants 
d'iris intermédiaire, en premier lieu aux cheveaux noirs, est caractéris
tique en ce qui concerne la pigmentation. Les pourcentages par lesquels 
sont concrétisés les cheveaux châtains, bien que plus bas, sont eux aussi 
représentatifs. Pour la pigmentation claire, l'incidence des yt>us bleus est plus 
grande que celle des cheveux blonds (tableau 4). 

La caractérisation d'ensemble, en premier lieu anthropométrique, 
a été possible du fait que le fond génétique des habitats apparaît très 
unitaire si on l'apprécie au moyen des valeurs du test << t >> (tableau 5). 

Comme ressemblances, allant presque jusqu'à l'identité taxono
mique, s'inscrivent les données de Bîrse~ti et Negrile~ti, qui font partie 
aussi de la même unité administrative. Dans cette comparaison seul l'indice 
céphalique vertico-transversal apparaît avec des valeurs significatives, 
voire bien marquées. La population masculine de N egrile~ti a la calotte 
céphalique plus large. Parmi les autres couples d'habitats, le nombre des 
tests aux valeurs significatives oscillant entre 4 et 5 du total des 17 carac
tères abordés. Les valeurs sur le compte desquelles se réalisent ces diffé
rences sont les suivantes: parmi les dimensions t-v, ft-ft, n-gn et 
al-al, et parmi les indices ceux vertico-transversal, fronto-pariétal et nasal. 
Une autre valeur significative, avec une certitude statistique dépassant 
95 % est la valeur x2 (11,63) concernant les répartitions de l'iris par caté
gories pigmentaires. Néanmoins, comme il ressort nettement du tableau 5, 
le cycle des caractères différenciateurs n'est pas invariablement le même 
pour chaque couple d'habitats. En même temps, les aspects d'unité 
taxonomique sont imprimés par les caractères les plus représentatifs 
dans leR évaluations typologiques: statures, g-op, eu-eu, zy-zy, n-gn, 
indices céphalique, vertico-transversal, facial et modèles selon lesquels 
on répartit, pourcentuellement, la pigmentation. 
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<< L'unité assez remarquable concernant les valeurs moyennes t 
[5], commentée dans les recherches de la, période 1956-1959, s'est mainte
nue aussi au cours des trois dernières décennies, les quanta de grandeur 
avec lesquels varient les caractères étant, maintenant comme à cette 
époque-là, le plus fréquemment de 1-2 uniiés, tant en ce qui concerne 
les dimensions absolues qu'en ce qui concerne les indices. 

Les différences qui apparaissent ( dans les recherches actuelles) 
entre les valeurs des indices d'endogamie des habitats, d'un côté, et leur 
unité anthropologique marquée, de l'autre côté, ne doivent pas surprendre. 
L'ouverture démographique n'a pas joué un rôle essentiel dans le remanie
ment structurel anthropologique des villages pour deux raisons; 1) parce 
que l'exogamie est en premier lieu microzonale, et 2) parce que la majeure 
partie des individus étudiés par nous ont été nés durant l'intervalle 
1931-1960, intervalle présentant des indices d'endogamie plus élevés 
que ceux des périodes immédiatement suivantes. 

2 PHÉNOMÈNES MICROÉVOLUTIFS CHEZ LES POPULATIONS DU PA YS 
DE VRANCEA ET LEURS PARTICULARITÉS 

Jusqu'à l'heure actuelle, le Pays de Vrancea était l'une des rares 
régions de Roumanie qui permettaient l'approche bioanthropologique 
'des populations adultes contemporaines dans une perspective micro-évo
lutive [2], [3], [6], [7]. De nos jours les possibilités se sont multiplées 
consécutivement aux recherches extensives, maintes fois concomitantes, 
initiées dans les décades 5 et 6 en vue de définir la structure anthropologi
que des populations vivant sur tout le territoire du pays. Ces recherches 
ont porté sur: les Monts Apuseni, Marginimea Sibiului, la Vallée de la. 
Bistrita moldave, la Vallée du Teleajen, le Pays de la Bîrsa, l'Oltenie, etc. 

L'étendue et l'inténsité des processus diachroniques enregistrés 
dans les habitats de Vrancea, qui fait l'objet de la présente étude (Tulnici, 
Bîrse~ti, Negrile~ti), ont été appréciées par les valeurs des tests« t >>, calcu
lées sur la base de ± de différences entre les valeurs moyennes actuelles 
et celles des recherches antérieures. Ces deux catégories de va.leurs sont in
scrites dans les dernières rubriques des tableaux 1, 2 et 3. 

L'analyse de ces valeurs chez la population aJtuelle met en évi
dence deux importants phénomènes microévolutifs : 1) en général la. 
tendance vers des valeurs moyennes plus grandes des dimensions absolues, 
même si toutes ne sont pas statistiquement significatives, comparati
vement à la génération précédente. Des 10 carctères anthropométriques 
analysés, se comportent de cette manière 6 à Tulnici, 7 à Bîrsel}ti et 
8 à Negrile~ti. 2) une plus grande plasticité (évaluée par les va.leurs 
significatives du test« t >> de la stature et des dimensions cépha.lo-faciales 
du plan de symétrie horizontal (eu-eu, zy-zy, ft-ft, go-go et a.1-al). 
Dans deux habitats la calotte est plus courte (Tulnici et Bîrse~ti) et dans 
un seul habitat elle est plus basse {Tulnici). Chez toutes les populations les 
dimensions de hauteur et de largeur du nez sont accompagnées de valeurs 
au signe négatif. 

Les signes algébriques de tous les 7 indices dépendent du sens et 
des quanta de grandeur avec lesquels ont été modifié les couples de dimen
sions composantes. 
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Aimi donc, la population actuelle est de 2-3 cm plus haute et a. 
JWIINüé aa typologie céphalo-faciale de plusieurs points de vue. 

Elle est beaucoup plus brachycéphale, même avec des tendances 
hyperbrachycéphales, les surplus oscillant entre 1,5-3 unité d'indice. 
Le phénomène s'est manifesté plus intensément à Bîrse~ti, où l'indice 
cépha.lique présentait des valeurs plus basses, ce qui estompait, à ce point 
de vue, les différences .antérieures entre les habitats. Les voies par les
quelles les populations se sont brachycéphafü;ées sont diverses: soit 
par l'accroissement concomitant et très dh;proportionné des dimern;ions 
g-op et eu-eu, comme à Negrile~ti, soit par l'évolution en sens opposé 
des mêmes caractères, comme à Tulnici où à Dirne~ti. 

La typologie de la, calotte de ces population;:;, qui a, t·té caractérisée 
par une composante dinarhique accentuée, est fortement marquée. A 
-Oe point de vue, l'aspect hypsicéphalc est resté non affecté parce que 
les indices vertico-longituilinaux n'ont pa<i pratiquement modifié leurs 
valeurs. Par contre, les indices vcrtic0-ua,n::,versaux, dont les valeurs 
ont baissé sensiblement, à Tulnici et Bîrsei;iti même très significativement 
ont subi des modifications importantes. On enregistre donc une accentua.
tian de la tendance tapéinocéphale, importante composante typologique 
a.lpine. 

Correlativement avec la callote se sont élargis : le front à Bîrse~ti 
et N egrile~ti, la face au niveau zygomatique dans tous les habitats et 
la mandibule à Tulnici et Bîrne~ti. Les indices qui résultent de la combi
naison des dimensions horizontales de la calotte avec les dimensions du même 
plan de symétrie de la face sont concrétisés par deux valeurs significatives ; 
fronto/pariétal à Tulnici au signe négatif et fronto/zygomatique à Negri
le~ti au signe positif. 

Les surplus de 1-Zmmréalisés parle hauteur n-gnsontnonsigni
ficatifs et situés au-dessous du niveau de ceux enregistrés par le diamè
tre bizygomatique, la physionomie générale de la face restant donc tou
jours leptomorphe. 

Plus claires sont les tendances méso/leptorhines parce que, bien que 
les deux valeurs actuelles apparaissent avec un signe négatif, les diffé
rences al-al sont beaucoup plus grandes que les différences n-sn. Qua.nt 
à, la pigmentation, les modifications intervenues dans l'incidence des nuan
ces des cheveux sont plus importantes que celles de l'iris. Le nombre des 
hommes aux cheveux châtains s'est accru considérablement même si 
les fréquences._ les plus élevées sont enregistrées chez l'échantillon actuel 
toujours par les cheveux bruns. 

3. ASPECTS C0:\-1PARATIFS 

Parmi les études aborda.nt la microévolution de la population actuelle 
du territoire de. la, Roumanie nous avons sélectionné pour nos comparai
sons les données concernant le Pays de Dorna, région qui fait partie, comme 
le Pays de Vrancea, de la grande province historique de Moldavie. 

Pour le vill11ge de Nereju, qui se trouve lui ,aussi dans la,, Vrancea, 
nous réservons une étude spéciale parce que ici ont été étudiés en un inter
valle de temps de 60 années, 3 échantillons représentent des générations 
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successives de la population autochtone : en 1927 [9], durant la pé
riode 1956-1959 [5] et, par nous, en 1987. 

Les recherches anthropologiques effectuées dans le Pays de Dorna. 
analysent les transformations diachroniques produites en un quart de 
siècle chez la population masculine de trois villages : Dorna .Arin, Sarul 
Dornei et N eagra Sarului. La première collecte de données a eu lieu en 
1941 et la seconde en 1965 [6] . 

.Ainsi donc, comparativement avec nos commentaires sur le mode de 
déroulement de la microévolution enregh,trée à Tulnici, Bîrse~ti et Negrl
le~ti, nous pouvons souligner les aspects suivants concernant le Pays de 
Dorna: , ' 

1. La croissance des valeurs, non seulement dimensionnelles, mais 
aussi des indices, constitue un phénomène beaucoup plus général. Des 
13 caractères étudies seulement trois enregistrent des valeurs en minus : 
zy-zy, al-al et l'indice nasal. 

2. Les valeurs actuelles de l'iudic<- céphalique sont un peu plus 
élevées, mais les modifications sont non significatives étant donné que 
les quanta avec lesquells s'est a,ccru g-op ne s'éloigne pas trop de ceux 
de eu-eu. Les caractères ont donc évolué dans le même sens at approxi
mativement proportionnellement. La brachycéphalisation a été plus mar-
quée chez la population de Vrancea, les différences entre ces zones étant 

dans le passé plus grandes qu'à l'heure actuelle. 
3. L'évolution en direction contraire de deux diamètres, négative 

pour zy-zy et positive pour n-gn, a accentué la physionomie lepto
morphe de la face, particulièrement à Dorna. Arin et Sa.ml Dornei où 
les tests << t » ont des valeurs significatives. 

4. En corrélation avec la typologie de la face, s'est modifiée, dans le 
même sens et même avec une plus grande intensité, la forme du nez, 
évidemment de catégorie leptorhine aujourd'hui et de catégorie mésor
hine chez la génération précédente. 

5. Trois caractères ont évolué très significativement; ft-ft, al-al 
et l'indice nasal. 

6. En ce qui concerne la, pigmentation, les modifications dans la. 
répartition par catégories des nuances de cheveux sont beaucoup pros 
évidentes que celles de l'iris, le Pays de Vrancea. enregistra.nt une croissance 
considérablement plus substantielle des nuances châtaines comparative
ment aux nuances de couleur foncée. 

CONCLUSIONS GÉNÉRALES 

L'analyse de la structure anthropologique actuelle et d'une perspe.c
tive diachronique de quelques populations de 3 habitats subcarpatiques, 
appartenant à, la région de Vrancea, nous permet de tirer quelques con
clusions qui se détachent nettement : 

4 - C• 2499 
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1. L'étude comparative des valeurs moyennes, avec l'appréciation 
des ressemblances ou/et des différences entre les échantillons obtenus 
pa,r le test << t >>, met en évidence une structure taxonomique unitaire en 
:premier lieu par les valeurs s.e la, stature, g-op, eu-eu, n -gn et les in
dices: céphalique, vertico-transversal, facial ou la pigmentation des 
cheveux. 

2. Le processus d'ouverture démographique, dont le principal mo
bile a été et continue d'être l'émigration vers la ville avec le changement 
.concomitant du statut professionnel, n'a pas influencé l'aspect unitaire 
de la typologie des populations, appréciée ainsi par la première recherche 
effectuée dans cette région au cours des années 1956-1959. 

3. Durant une période d'au moins un quart de siècle, les populations 
ont microévolué. Il est important de souligner ici que ce sont en premier 
lieu les caractères du plan de symétrie horizontal qui accusent une telle 
plasticité. Avec quelques variations, d'une localité à l'autre, se sont élar
gis : la calotte céphalique, le front et le massif facial aux deux niveaux -
zygomatique et goniaque. Les indices influencés par ces modifications 
dimensionnelles, à Tulnici et à Bîrse~ti même très signüicativement, sont 
en nombre de deux : l'indice céphalique, qui indique une brachycéphalie 
accentuée, et celui vertico-transversal, aux tendances tapéinocéphales. 
La stature des hommes actuels est plus grande de 2-3 cm, se situant à 
la limite avec la catégorie haute. 

4. Des comparaisons effectuées sur la, dynamique des processus 
microévolutifs dans la région de Vrancea avec celle enregistrée dans une 
autre région de la Molda,vie - le Pays de Dorna, aux traits écogéogra 
phiques et historiques tout aussi bien precisés, met en évidence, pour ce 
dernier, un processus plus général de croissance des valeurs, d'une géné
ration à, l'autre, tant de celles absolues que de celles relatives. Ici, l'allon
gement et l'élargissement concomitants de la calotte n'ont pas modifié 
significativement les valeurs de l'indice céphalique bien que les popula
tions se soient brachycéphalisées. On constate, en échange, une transfor
mation plus évidente de la physionomie de la face, du nez et la largeur 
relative du front par rapport au diamètre bizygomatique. Quelques carac
tères présentent des modifications très significatives: ft-ft et l'indice 
frontozygomatique au signe positif; al-al et l'indice nasal au signe né
gatif. La face s'est rétrécie et les qua,nta, avec lesquels les valeurs de la, 
stature se sont accrues sont un peu plus bas et ils sont significatifs seule
ment à Sarul Dornei et à N eagra Sarului. 

Reçu le 15 mai 1988 
Jnstiiut • Victor Babef • 

Laboratoire d'Anthropologie Bucarest 
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Tableaun° 1 

Variabilité anthropométrique de la population masculine de Tulnici et la signification des 
différences avec une génération précédente 

Caractères N X m cr C.V. ± Dif. TEST 

G-OP 62 183,89 0,66 5,19 2,82 -0,76 0,86 
EU-EU 62 156, 78 0,65 5,10 3,25 +4,21 5,32 
T-V 62 126,19 0,52 4,08 3,23 -0,37 0,50 
FT-FT 62 108,85 0,46 :J,63 3,33 +0,83 1,34 
ZY-ZY 62 142,19 0,52 4,08 2,87 +1,99 2,65 
GO-GO 62 111,40 0,57 4,48 4,02 +2,10 2,66 
N-GN 62 128,13 0,69 5,40 4,21 +2,02 1,77 
N-SN 62 56,72 0,43 3,42 6,03 -0,28 0,45 
AL-AL 62 35,05 0,35 2,76 7,87 -1,35 3,07 
V-SOL 62 1684,10 7,78 61,20 3,63 +20,10 2,08 

l.C. 62 85,53 0,40 3,18 3,72 +2,23 4,06 
l.V.L. 62 68,81 0,32 2,54 3,69 +0,08 0,18 
I.V.T. 62 79,59 0,39 3,06 3,84 -3,24 6,00 
l.F.P. 62 69,57 0,33 2,60 3,74 -1,32 2,87 
l.F.Z. 62 77,65 0,34 2,68 3,45 +o,68 1,48 
I.F. 62 90,25 0,53 4,14 4,59 +0,34 0,50 
I.N. 62 62,75 0,83 6,51 10,38 +1,44 1,35 

Tableau n° 2 

Variabilité anthropométrique de la population masculine de Blrse~ti et la signification des 
différences avec une génération précédente 

Caractères N X ±a CV Test 

G-OP 60 184,80 0,76 5,91 3,20 -0,40 0,41 
EU-EU 60 157,50 0,59 4,59 2,91 +5,80 7,44 
T-V 60 127,06 0,60 4,68 3,68 +0,36 0,46 
FT-FT 60 111,14 0,53 4,14 3,73 +3,54 5,36 
ZY-ZY 60 142,46 0,62 4,77 3,35 +2,76 3,50 
GO-GO 60 111,04 0,67 5,22 4,70 +2,44 2,90 
N-GN 60 127, 71 0,83 6,45 5,05 +1,21 1,11 
N-SN 60 56,96 0,44 3,42 6,00 -0,04 0,07 
AL-AL 60 33,70 0,30 2,70 6,82 -2,30 5,48 
V-SOL 60 1698,50 7,78 60,30 3,55 +30,80 3,08 

l.C. 60 84,95 0,38 2,92 3,44 +3,05 4,92 
J.V.L. 60 68,69 0,36 2,80 4,08 -0,01 0,02 
J.V.T. 60 79,29 0,31 2,42 3,05 -4,31 9,80 
J.F.P. 60 70, 91 0,32 2,44 3,44 -0,09 0,20 
J.F.Z. 60 77,99 0,41 3,14 4,03 +0,99 1,94 
J.F. 60 89,40 0,59 4,56 1î, 10 -1,10 1,31 

.N. 60 59,55 0,77 5,94 9,98 -3,65 2,61 
I 
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Tableau n° 3 

Variabilité anthropométrique de la population masculine de Ncgrileljti et la signification des 
différences avec une génération précédente 

Caractères 

G-OP 
EU-EU 
T-V 
FT-FT 
ZY-ZY 
GO-GO 
N-GN 
N-SN 
AL-AL 
V-SOL 

I.C. 
1.v.r.:. 
1.V.T. 
I.F.P. 
I.F.Z. 
J.F. 
l.N. 

N 

67 
67 
67 
67 
67 
67 
67 
67 
67 
67 

67 
67 
67 
67 
67 
67 
67 

X m (j CY 

184,54 0,68 5,60 3,02 
156,38 0,48 3,90 2,49 
128,94 0,36 2,94 2,29 
110,98 0,49 4,05 :J,65 
141,56 0,58 4,74 3,35 
110,80 0,61 4,98 4,50 
127,09 0,79 6,48 5,10 

56,20 0,39 3, 18 5,66 
34,04 0,29 2,36 6,93 

1694,50 6,70 54,90 3,24 

84,95 0,44 3,64 4,28 
69,38 0,30 2,45 3,53 
82,05 0,34 2,82 3,44 
70,81 0,35 2,90 4,10 
78,27 0,33 2,74 3,50 
90,21 0,51 4,20 4,66 
61,11 0,65 5,11 8,fl() 

Tableau n° 4 

Répartition par catégprics de la pigmentation 
TULNICI 

±Dif. 

+o,84 
-r 3, 2:3 
+1,11 
+3,31 
--t-1, 75 
+o,87 
+1,06 
-0,68 
-1,45 
+30,80 

+1,46 
-0,0'.1 
-1,14 
-0,58 
+1,10 
+0,10 
+1,41 

IRIS CHEVEAUX 
Catégories 

N % N % 

Claire 7 11,3 1 1,6 

Intermédiaire claire 16 25,8 8 12,9 

Intermédiaire foncée 29 46,7 18 29-, 1 

Foncée 10 16,1 35 56,4 

BÎRSE~TI 

Claire 2 3,3 2 3',3 

Intermédiaire claire 13 21,7 2 3,3 

Intermédiaire foncée 30 50,0 16 2:5,0 

Foncée 15 25,0 41 68,4 

NEGRILfüjTI 

Claire 10 15,2 1 1,5 

Intrmédiaire claire 15 22,7 9 t:r,6 
., 

Intermédiaire foncée ; 26 39,4 20 30,3 

Foncée 15 22,7 36 54,6 

Test 

0,96 
4,61 
1,82 
5,17 
2,33 
1,12 
1,05 
1,21 
3,92 
3,53 

2,70 
0,07 
2,33 
1,29 
2,39 
o, 15 
1,58 
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LA MICROEVOLUTION DES POPULATIONS DU PAYS DE VRANCEA 

Tabloau n° 5 

La signification des différences entre les 
valeurs moyennes de Birse~ti, Tulnici et Negrile~ti 

(B.T.N.) 

Caractères I B/T B/N T/N 

G-OP 
EU-EU 
T-Y 
FT-FT 
ZY-ZY 
GO-GO 
N-G!\: 
N-SN 
AL-AL 
V-SOL 

I.C. 
I.V.L. 
I.V.T. 
l.F.P. 
I.F.z. 
I.F. 
I.N. 

1,04 
0,80 
1,14 

, 2,97 
0,37 
0,41 
0,39 
0,39 
2,93 
1,31 

1,06 
0,25 
0,60 
2,91 
0,63 
1,08 
2,83 
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0,25 
1,47 
1,94 
0,22 
1,07 
0,26 
0,54 
1,31 
0,83 
0,39 

1,47 
5,87 
0,22 
0,53 
1,04 
1,55 

0,68 
0,49 
3,54 
3, 18 
0,82 
0,72 
0,9 
0,91 
2,24 
1,01 

0,98 
1,30 
4,73 
2,58 
1,29 
0,05 
1,56 
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MODIFICATIONS DE LA TYPOLOGIE CÉPHALO-FACIALE 
PENDANT LA CROISSANCE (4-12 ANS) 

CRISTIANA GLAVCf:, GABRIELA CALIN, ALEXANDRA CHEACHIRIS 

Notre recherche représente une contribution au domaine de la con
naissance anthropologique des étapes de croissance et de développement 
de l'enfant. Le développement du segment céphalo-facial dans l'onto
_genèse, moins étudié, présente un intérêt particulier du fait que l'incidence 
,des affections bucco-dento-maxillaires chez les enfants s'est accrue ces 
dernières décennies d'une façon alarmante. Il est important de connaître 
tant les valeurs de normalité des dimensions céphalo-faciales, que les 
interrelations qui s'établissent entre elles et qui constituent des complexes 
typologiques caractéristiques de chaque âge et sexe, en vue de dépister les 
anomalies de développement et d'établir des thérapies curatives ou restau
ratrices adéquates . 

.Afin de pouvoir observer l'évolution des rapports qui se réalisent 
,entre les diverses dimensions céphalo-faciales dans toute leur complexité 
sur le parcours des différentes étapes ontogénétiques, nous avons utilisé 
1a méthode du morphogramme taxonomique élaborée par le Dr. Suzan a 
Grin~escu-Pop. Cette méthode représente un procédé graphique 
intuitü de comparaison directe, interrelationnelle et d'ensemble 
des caractères phénotypiques des populations étudiées, permettant 
d'obtenir un diagnostic taxonomique düférencié. Les représentations _ 
graphiques des dimensions qui caractérisent chaque groupe populationnel 
sont réalisées fonction d'un étalon universellement valable, qui a la qualité 
de représenter l'amplitude de variabilité généralement humaine de chaque 
caractère étudié. Les échelles de classification taxonomique tiennent compte 
de cette amplitude, mais elles ne permettent que l'analyse des caractères 
anthropologiques isolément, et non pas dans l'ensemble morphologique 
qu'ils réalisent. 

La méthode du morphogramme taxonomique permet, au moyen 
d'un procédé intuitif-visuel, l'analyse de paramètres étudiés dans leur 
réalité associative et non de manière fragmentée et isolée - condition 
indispensable pour la détermination du caractère typologique. 

L'étude de la croissance et du développement du segment céphalo
facial a été effectuée sur 1 369 sujets de Bucarest, âgés entre 4-12 ans, 
-observés au püint de vue mixte-longitudinal pendant 4 ans (1984-1987). 
Les noyaux de base ont été constitués par les enfants âgés de 4 et 8 ans. 
Les valeurs dimensionnelles et conformatives qui caractérisent les échan
tillons fonction de l'âge ehronologique et du sexe sont notées dans le& 
tableaux 1 et 2. 

ANN. ROUM. ANTHROPOL., 25, P. 55- 66, BUCAREST, 1988 
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Age 

Caractère 

g-op 

eu-eu 

ft-ft 

t-v 

zy-zy 

go-go 

n-gn 

n-~n 

al-al 

eu-eu/ 
/g-op 

t-v/ 
/g-op 

t_;_ V/ 
/eu-eu 

lt-ft/ 
/eu-eu 

lt-'ft/ 
jzy-zy 

go-go/ 
/zy-zy 

n-gn/ 
/zy-zy 

al-al/ 
J;n- sn 

Tableau n°. 1 
Variabilité statistique dimensionnelle et eonformative des échantillons masculins-Bucarest 

4 ans 
n = 66 

X <:1 

170, 1 7,4 --- ---
139,0 7,1 ------

95,6 4,9 --- ---
116,2 4,8 ---
111,9 5,5 
--- ---

81,3 3,8 ---
9)5, 4 4,2 

42,2 4,4 
--- ---

27,4 1,5 

81,9 6,0 

68,3 3,1 ---
83,7 4,2 ------
68,8 2,4 --- -
85,4 3,0 

72,.6 2,7 ---
85,3 3,2 

65,7 8,4 

5 ans 
n =65 

1 

6 ans 
n = 68 

X --2.._I X (1 

168,9 7,1 170,8 6,7 --- - ---
141,9 8,0 141, 7 6,3 --- ---

97,6 4,0 98,0 3,8 ------------
116,4 5,1 118,7 4,1 --- ---
115,6 5,2 116,2 5,0 --- ---

83,7 4,4 82,7 3,8 --------- ---
97,1 5,8 99,7 5,4 

43,4 3,6 44,2 2,9 --- -28,2 1,9 28,4 1,9 

84,5 4,5 83,1 4,8 

69,0 3,9 69,6 2,9 --- ---------
82,3 ~ 83,9 3', 9 --- ---

69,0 4,7 69,2 3,1 ---
84,6 2,8 84,4 3,3 

72,5 3,6 71,2 2,8 --- --- ------
83,9 3,9 85,7 4,3 

65,4 6,3 64,6 6,3 

I· 
7 an!! 

n = 64 

-X <:1 

17\,9 7,3 --- ---
144,9 4,9 - ---

99,9 3,5 --- ---
118,5 4,4 ---
118,9 4,1 --- ---
86,7 4,2 --- ---

102~2 4,6 

~ 3,2 

29,4 1,7 

84,5 4,6 

69,0 2,8 - ---
81,8 3,6 ---
69,0 2,7 ---
84,1 3,1 

72,9 3,3 ---~ 
85,9 3,7 

69,4 5,5 

s- an'!l 
n = 62 

X <:1 
i---

172,9 ~ ---
144,8 5,3 -101,0 4,6 ------
119, 1 ~ 
121,3 4,4 

91,0 4,0 ------
102,9 5,1 

45,9 --- 3,1 
28,9 1,7 

~ 4,3 

6ll,9 3,4 --- ---
82,3 3,7 -
69,7 2,8 --- ----,.. 

83,1 2,7 

74,9 2,6 --- ---
84,8 3,8 

63,5 5,7 

9 ans 
n = 103 

X (1 

172,3 6,2 ---
145,9 5,4 

101,3 3,4 ------
118,8 4,6 

122,6 5,0 

91,9 4,8 --- ---
105,6 4,2 
47,7 2,8 

28,9 1,9 

84,8 4,4 

69,0 2,9 ---
81, 7 :l,4 ---
69,4 2,5 

82,6 2,6 

74,9 2,4 ------
86,2 3,6 

60,9 4,7 

10 ans 
n = 99 

X <:1 

175,5 7,0 ---
146,5 6,0 

102,2 4,5 ---
120,8 4,7 

124,7 5,4 

93,3 4,5 --- ---
107,8 6,7 

50,0 3,9 

30,1 2,1 

83,6 4,9 

68,9 2,8 --- ---
82,6 4,4 ---
69,9 3,1 ---
82,0 2,6 

74,8 2,5 ------
86,5 4,6 

60,4 5,7 

11 ans 
n = 95 

X <:1 

176,9 5,3 --- ---
147,1 6,4 ---
103,7 4,5 ------
121, 11 5,2 

125,6 5,5 ---
95,7 4,8 ---~ 

109,3 8,2 

51,2 5,1 

30,7 1,1 

83, :1 4,7 

68,5 3,5 --- ---
82,4 4,0 

70,6 3,4 --- ---
82,6 3,0 

76,2 2,8 
------

87,0 6,5 

60,2 5,8 

12 ans 
n = 75 

X <:1 

117,2 7,6 ------
146,5 7,9 ------
104,0 4,0 ------
121,1 5,1 ------
125,8 4,5 
~ ---

96,0 4,5 --- --
111, 7 6,3 

51,6 2,9 ---
30,5 1,8 

82,8 6,1 

68,5 4,4 --- ---
82,9 4,6 ------
71,2 3,4 ------
82, 7 2,2 

76,3 3,4 ------
88,8 3,3 

59,3 4,5 

~ 

"' 

(") 

~ 
,J 

> 
~ 
Cl 
t-< 

~ 
') 
t'l 

~ ,., 
0 ; 
?' 

t..; 
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Age 

C :aractère 

g 
e 
f 
t 
z 
g 
n 
n 
a 
e 
/ 
t 

t 
e 
f 

g 

n 

a 

-op 
1-eu 
-tt 
-V 
,-zy 
J-go 
-!ln 
-S11 

-al 
1-cu/ 
:-op 
- v/ 
g-op 

-v/ 
1~eu 
-ft/ 
eu-eu 
-ft/ 
zy-zy 
)-g-0/ 
zy-zy 
-gn/ 
zy-zy 
-al/ 
n-sn 

4 an!!" 
n = 60 

X (1 

164,9 6,5 
136,6 5,3 
95,2 3,7 

111, 7 5,4 
111, 7 4,2 

80,0 3,5 
91,9 4,6 
39,7 3,7 
27,3 1,6 

83,0 4,4 

67,8 3,3 

81,8 4,5 

69,7 1,8 

85,3 2,6 

71, 7 2,9 

82,4 3,8 

65,4 7,5 

T abl euu n" 2 

Vâ:fiabfüté statistique" dime'mlonnèlle et conformative des échantillons féminins-Bucarest 

5 ans 
n = &2 

X (1 

165--,8 5,8 
137,6 5,3 
95,6 4,6 

113',8 5,1 
112,7 9,5 

81,8 4,7 
93,9 5,1 
42r5 2,7 
28,0 1,8 

83,1 4,7 

68,7 3,3 

82,8 3,8 

69,6 3,1 

85,1 3,5 

72,9 3,9 

83,7 4,5 

65,6 6,5 

6 ans 
11 = 61 

X (1 

165,7 6,6 
140,4 5,5 
95,9 4,6 

114,3 4,6 
114, 7 4,6 

82,7 3,8 
96,3 4,5 
43,7 3,2 
28,1 1,7 

84,7 4,1 

69,1 2,9 

81,5 3,0 

68,4 3,4 

83,8 3,3 

72,1 2,7 

84,0 3,6 

64,6 6,5 

7 aus 
11 = 65 

X (1 

--

169,6 6,2 
140, 1 4,4 
98,1 :l,8 

114,6 4,5 
116, 1 3,4 

86,7 4,6 
98,8 5,4 
44,8 3,5 
28, 7 1 2,8 

1 

82, 7 3,9 

67,6 2,7 

81,8 3,0 

70,0 2-, 4 

84,4 2,1 

74,7 3,4 

85,1 4,6 

64,3 7,7 

8 ans 
n ""'72 

X (1 
---

169,5 6,9 
141,9 4,4 
98,9 3,2 

116,5 5,4 
119,1 4,3 

88', 7 4,5 
100,6 5,7 

45,5 3,4 
28,3 2,4 

83,8 3,7 

68,8 3,3 

82,1 3,9 

69,8 2,6 

83,1 2,9 

74,5 2,8 

84,5 4,2 

62,4 6,2 

9 ans 
n = 98 

X (1 --
169, 7 6,4 
141,0 5,4 
98,8 4,4 

116, 7 4,8 
118,8 3,9 
80,2 4,0 

101,8 3,9 
46,9 :J,4 
28,1 2, 1 

83,3 5,3 

68,8 3,2 

82,8 4,5 

70,1 3,4 

83,2 3,3 

74,4 4,7 

85,8 3,9 

60,3 6,3 

to ans 
n=101 

X (1 
---
170,0 7,5 
142,1 5,2 
100,1 4,0 
117,0 5,3 
120,8 4,1 

90,3 4,7 
104,5 5,1 
47,9 3,5 
29,6 1,6 

83,7 4,5 

68,9 3,2 

82,4 3,3 

70,5 2,5 

82,9 2,4 

74,8 3,1 

85,7 3,9 

62,2 5,3 

11 ans 
n = 89 

X (1 --
170,9 6,4 
143,8 4,6 
101,8 4,6 
117,2 4,9 
122,6 4,9 
92,7 4,5 

106,7 5,9 
49,9 3,5 
29,7 2,0 

84,2 3,9 

68,6 2,8 

81,5 3,2 

70,8 2,9 

83,1 2,9 

75r7 2,9 

87,5 6,9 

59,7 5,0 

12 ans 
11 = 64 

X a --- ---
174,0 6,7 
145, 7 4,2 
103,5 5,2 
118, 7 5,9 
125,3 4,6 

95,4 4,3 
110,1 6,0 

51,7 3,2 
30,7 2,0 

83,8 3,9 

68,3 3,7 

81,5 4,1 

71,1 3,4 

82,6 3,9 

76,2 2,8 

87,9 4,4 

59,4 5,0 

w 

~ 
..; 
.,:: 
"a 

~ 
0 
Cl 
t;l 
(') ; 
t"' 
0 
'1 
> 
0 

~ 
M 

>u 
ë1 
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0 
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-58 CRISTIANA GLA VCE et collab. 

Les valeurs dimensionnelles, ainsi que les morphogrammes taxono
miques des échantillons d'adultes bucarestoitl auxquels nous nous sommes 
rapportés pour la mise en évidence de l'évolution ontogénique de la typo
logie anthropologique réalisée par les séries d'enfants, sont extraites de 
la littérature spécialisée [5] et sont présentées dans le tableau 4. 

Tableau n° 3 

Les rythmes de la croissance du segment céphalo-facial entre 4-12 ans 

Filles ' Garçons 

Cr. mm 
1 

H.ythmc Cr.mm. 
1 

Rythme 
(K) (K) 

g-op 9,18 1,06· 7,05 1,04 
eu-eu 9,03 1,07 7,44 1,05 
ft- lt 8,32 1,09 8,36 1,09 
t-v 7,03 1, 11 4,98 1,04 
zy-zy 13,63 1,12 13,87 1,12 
go-go 15,39 1,19 14,73 1,18 
n-gn 18,31 1,20 16,28 1,17 
n-sn 12,07 1,30 9,44 1,22 
al-al 3,35 1,12 3,16 1,12 

Tableau nn l 

Le niveau de réalisation céphalo-faciale des enfants de 4 et 12 ans en rapport avec l'adulte 

* Hommes Garçons * Femmes Filles 
Adultes Réalisation Adultes Réalisation 

Caractères m - 298 % - 270 % 

x 
1 

a 4 ans / 12 ans 
adultes: adultes 

x 
1 

a ~112ans 
adultes/ adultes 

g-op 190,45 6,66 89,3 93,0 180,24 6,02 91,5 96,6 
eu-eu 158, 16 5,34 87,9 92,6 151, 21 4,64 90,4 95,1 
ft-ft 111, 30 4,21 85,9 93,4 106, 77 4,29 89,4 95,4 
t-v 127,67 4,98 91,0 ·94,9 122,21 4,38 91,4 95,9 
zy-zy 144,71 5,37 77,4 87,0 135,97 4,34 82,1 92,2 
go-go 111,31 5,48 73,0 86,2 103,78 4,29 77,1 92,0 
n-gn 128,03 5,74 74,5 87,2 117, 51 5,09 78,3 93,7 
n-ns 56,16 3,48 75, 1 91,9 51,85 2,93 76,5 96,4 
al-al 33,79 2,84 81,0 90,4 30,22 2, 19 90,4 101,5 
eu-eu/g-op 83,12 3,50 98,5 99,7 83,97 3,30 98,8 99,8 
t-v/g-op 67,08 2,70 101,9 102,1 67,86 2,95 99,9 100,6 
t-v/eu-eu 80,77 3,22 103,ô 102,7 80,86 3,08 101,2 100,8 
ft-H/eu-eu 70,42 2,73 97,7 101,1 70,64 2,56 98,6 100,6 
ft-ft/zy-zy 76,97 3,04 111,0 107,4 78,54 2,50 108,6 105,2 
go-go/zy- zy 76,95 3,34 94,4 99,2 76,35 2,68 93,9 99,8 
n-gn/zy-zy 88,37 4,64 96,5 100,5 86,47 3,91 95,3 101,6 
al-al/n-sn 60,38 6,12 108,8 98,2 58,44 4,98 111,9 101,7 

* séries Maria Vladescu [5]. 

Afin d'assurer la classification la plus adéquate des structures anthro
pologiques, conformément à, la méthodologie adoptée, nous avons étudié 
les complexes calotte, face et nez avec leurs éléments associatif-dimension
.nels et conformatifs, tenant compte de leurs relations morphologiques. 
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Les valeurs dimensionnelles de la calotte et des indices con.forma.tifs 
céphalo-faciaux et nasaux caractérisant les échantillons d'enfants s'enca
drent dans les catégories des échelles classiques d'adultes pour ces para-
mètres. Par contre, pour ce qui concerne les valeurs des dimensions fa
ciales et nasales il a été nécessaire de compléter les échelles classiques 
en ajoutant des catégories nouvelles, incluant des va.leurs beaucoup plus 
petites, caractéristiques de l'enfance, de ces paramètres. 

Calotte céphalique. Les dimensions de la calotte réalisent des tracés 
similaires tant d'une année chronologique à l'autre, que pour les deux 
sexes, par la conservation du même type d'interrelation entre les segments 
étudiés (fig. 1, 3). Les différences réalisées d'une année à l'autre sont 
d'ordre quantitatif et sont représentées par la localisation différente des 
dimensions dans les catégories de valeurs des échelles. 

Le type de calotte qui caractérise toute la période étudiée, à partir 
de l'ftge de 4 ans, est de calotte en échelle, la longueur et la largeur de la 
calotte présentant des valeurs comparativement beaucoup plus réduites 
que la hauteur de la calotte et la largeur du front. Dans le cadre des deux 
dimensions formant les deux niveaux de l'échelle on observe une légère 
alternance de domination durant la période étudiée : la longueur de la 
calotte (g-op) domine la largeur (eu-eu) entre 4-7 ans, pour tendre, 
ensuite, après l'âge de 8 ans, à une égalisation de ces deux dimensions. 
Entre la hauteur de la calotte (t-v) et la largeur frontale (ft-ft) on 
observe la domination de la première dimension jusqu 'autour de l'âge 
de 6 ami, imivis d'une période d'égalisation de leur expression, tandis 
qu'après 10 ans ft-ft devient dominant par rapport à t.v. 

Au point de vue de la valeur, à l'âge de 4 ans toutes les dimensions. 
s'encadrent dans la catégorie petite des échelles pour adultes. Â partir 
de 5 ans a lieu un encadrement différencié fonction du sexe; les filles 
ne conservent que la longueur et la largeur de la calotte dans la catégorie 
petite, la hauteur de la calotte et la largeur frontale accusant des valeurs. 
inscrites dans la catégorie moyenne; à partir de 10 ans toutes les quatre 
dimensions de la calotte s'encadrent dans la catégorie moyenne, tandis 
qu'à 12 ans la largeur du front se déplace, chez les filles, à la base de la,. 
catégorie grande de l'échelle pour les adultes. 

Autour de l'âge de 8 ans les ga1çons dépassent les valeurs de la caté
gorie petite seulement en ce qui concerne la hauteur de la calotte et la. 
largeur frontale qui se déplace dans la catégorie moyenne, disposition qui 
se conserve jusqu'à l'âge de 12 ans (fig. 1). 

Au point de vue confo1matif, les tracés des morphogrammes taxo
nomique-; sont presque identiques, tant d'une année à l'autre, qu'en ce 
qui concerne les deux sexes (fig.2, 4). Les tracés des morphogrammes. 
taxonomiques, similaires, de la calotte, aussi bien dimensionnels que 
conformatifs, pour tous les âges étudiés et chez les deux sexes, indiquent 
un fond populationnel unitaire, au point de vue typologique, des échan
tillons d'enfants. 

Les tracés des morphogrammes taxonomiques dimensionnels des. 
adultes sont différents par rapport à ceux des enfants, indiquant des fonds. 
typologiques différents. Les valeurs des séries adultes permettent, orien-
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tativement, l'apJ)réciation de l'encadrement des valeurs des scgnwnts 
céphaliques, réafü;écs par les Kéries d'enfants aux divers âges chronologi
ques, dans les échelles de valeurs classiques. Par contre, les üa(·é,- de,, 
morphogrammes taxonomiques conforma.tifs des enfants sont proch<•:-s de 
ceux des adultes (fig. 2, 4), indiquant des rapporü; entre des St•gmeut,; ùe 
valeurs similaires. 
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Fig. 2 . .VIJrphJgram me taxonomique indices hommes : 
adultes ...... ; 4 ans _ .. _ ; 5 ans _ - - ; 6 ans --

7 ans • _. - • _ ; 8 ans __ ; 9 ans - - - ; 10 ans -- ; 
11 ans __ - ; 12 ans -- ; 

La même constatation se dégage également de l'analyse de la réali
sation pourcentuelle des valeurs des indices des enfants par rapport aux 
atdultes (tableau 3). 

. . ~a face. Le tracé du morphogramme enregistré à l'âge de 4 a?s est 
s1milall'e chez les deux sexes (fig. 1, 3) et consiste en les rapports sun·ants 
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entre les dimensions: la, largeur maxima de la face (zy-zy) domine nette
ment la largeur de l'étage inférieur de la face (go-go et) la longueur de la, 
face. Ce tracé est conservé jusqu'à l'âge de 7 ans chez les filles et de 10 
ans chez les garçons. Après ces âges, par une croissance plus intense au 
niveau go-go et tout particulièrement par la croissance n-gn, le tracé 
du morphogramme se modifie, la différence go-go/zy-zy se réduisant 
tandis que n-gn égalise zy-zy, finissant par dépasser ultérieurement le 
niveau dimensionnel de la, largeur maxima de la face, notamment chez 
les filles. 

Les dimensions de la face des enfants encadrés dans les séries de 
bas âge ne peuvent pas s'inscrire dans les échelles dimensionnelles classi
ques; aussi est-il nécessaire de calculer des catégories plus petites afin de 
les y encadrer. Les dimensions des filles se placent nettement en avance 
par rapport à celles des garçons dès l'âge de 4 ans. A partir de l'âge de 
11 ans les filles s'encadrent dans la catégo1ie petite des échelles pour les 
séries adultes féminines, avec toutes ]es 3 dimensions qui caractérisent la 
face, tandis qu'à l'âge de 12 ans la longueur de la face s'inscrit dans la 
catégorie moyenne. Ce n'est qu'à 12 a.ns que les garçons se rapprochent 
de la catégorie petite de l'échelle adulte ma-iculine. Par rapport aux mor
phogrammes des adultes, les enfants sont caractérisés par des morpho
grammes différents: jusqu'à l'âge de 10 ans - les séries de filles, et 12 
ans - les séries de garçons, lorsque commencent à se réaliser les relations 
entre les segments qu'on rencontre chez les adultes. Les filles de 12 ans 
sont caractérisées par un morphogramme a,yant la, même forme que celui 
de la série féminine adulte, tandis qu'au :même ~e les garçons ne font 
qu'esquisser la forme rencontrée chez la série adulte masculine (fig. 1, 3). 

Le nez. A 4 ans il présente un tracé commun chez les deux sexes 
(caractère platirhin) et inverse par rapport à celui réalisé par les adultes. 
Initialement, la longueur du nez a une position nettement inférieure par 
rapport à, sa largeur. Avec l'âge, cette différence diminue, les deux 
dimensions se situant au même niveau autour de l'âge de 9 ans chez les 
deux sexes; ensuite, c'est la longueur du nez qui _devient dominante, 
réalisant le type de morphogramme rencontré chez les séries adultes. 

Cependant , au point de vue dimensionnel, les séries de filles sont 
beaucoup avancées comme position sur l'Pchelle adulte que les garçons. 
C'est ainsi qu'à, partir de 9 ans les deux dimensions du nez se trouvent 
dans la catégorie petite de l'échelle féminine, tandis qu'à 12 ans elles se 
placent déjà, dans la catégorie moyenne, très proches des dimensions 
adultes (fig. 3). Ce n'est qu'autour de l'âge de l1 ans que les garçons 
ont la longueur du nez inscrite dans la catégorie petite de l'échelle adulte 
masculine, la largeur étant situfo rr ême r, l'âge de 12 ans au-dessous de 
cette catégorie (fig. 1). 

Au point de vue conformatif, les mOiphogrammes taxonomiques 
sont très ressemblants chez les deux sexes et d'un âge à l'autre (fig. 2.4). 
Orientativement par rapport à l'adulte, on observe la prédominance, au 
niveau de la face, de sa largeur maxiJna par rapport à la largeur de 
l'étage inférieur et à la longueur de la face. En même temps, la largeu:r
du front domine la largeur maxima de la face. Ces deux caractéristiques 
du segment facial chez l'enfant s'atténuent sur le parcours, à l'âge de. 
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12 ans les différences par rapp01t ~L l\ulnlte diminuant c:ompmati,?ment 
à celles rcnc:ontrées à l'âge dP 4 ans (tabll'au 4) (fig. 2.4). 

. _ C?nclus"i,Q'IJ:§.:_ Le~ tracé~ sin,tih_d1 es <les rnor1~h_ogiammes 1 a:-.onomiques 
d1mens1onnels et coniormat1fs reali ~é<; Jlar les ser1r,; d 'enfa111s d \îo·e,; chro
nologiques différents et fom·tion <lu se.\.e 11011,-; justifient <le considérer que 
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nom; possédons une population d'enfants au fond typologique unitaire. 
Cette typologie unitaire de la population étudiée est assurée également 
par la méthode mixte-longitudinale de prélèvement des données anthro
pologiques. :Kous pou,ons ainsi considérer les différences qui apparaissent 
à certains moments ontogé-nétiques comme Rpécifiques de ces étapes 
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de développement. Ceci résulte de la modification des rapports E>ntre les 
dimensions céphalo-faciales consécutivement aux rythmes différents de 
croissance (tableau 3). 

Etant donné que les dimensions de la calotte sont, dès l'âge de 4 
ans, proches de celles de l'adulte (tableau 4) et que les rythmes de crois
sance se réafü,ant entre 4-12 am; sont réduits (tableau 3), les tracés 
des morphogrammes taxonomiques réalisés d'une année à l'autre ne pré
sentent pas de modifications essentielles, conservant leur type en forme 
d'échelle pendant toute la période étudiée, avec des petites variations 
de domination entre les dimensions qui constituent les 2 niveaux de 
l'échelle. 

Des transformations plm, spectaculaires se produisent au niveau de 
la facE, et du nez, qui ont un niveau moins proche de celui de l'adulte 
et qui présentent les rythmf's les plus élevés dans le cadre du segment 
céphalo-facial (tableau 3). Ll' type de morphogramme de la face caracté
ristique de l'âge dt 4 ans, dans lequel le rapport entre les dimensions 
est go-go<zy-zy>n-gn, se modifie légèrement d'une année à l'autre 
pour prendre la forme de face rencontrée chez l'adulte, caractérisée par 
les rapports auivants: go-go<Zy-zy ~n-ng, en passant par la phaseini.'l
médiaire dans laquelle go--go < zy-zy ~ n-ng. Fonction de l'étape ontogénéti
que parcourue et du sexe on peut considérer la forme go-go<zy-zy>n-gn 
rencontrée entre 4-8 ans chez les filles et 4-10 ans chez les ga1-
çons et la forme go--go<zy-zy ~ n-gn entre 9-11 ans chez les filles et 11-12 
ans chez les garçons caractéristiques de cette période. La forme de fa<'e 
semblable à celle de l'adulte ne se rencontre que chez la série de fifü,s 
de 12 ans. 

Pour le m0rphogrammt' du nez chez les deux sexm;, la relation al-al> 
n-sn est caractéristique jmqu'à 9 ans, al-al=n-sn pour 9-10 ans, arrh·ant 
à réaliser après 10 ans un tracé identique à celui de l'adulte al<n-:,.i1. 

Le dimorphisme sexuel est exprimé au niveau des modificatimi,.., 
typologiques cépllalo-faciales chez les enfants âgés de 4 -12 ans par 
l'avance ontogénétique des séries féminines par rapport à celles masculi
nes, tant au point de vue dimensionnel qu'au point de vue conformatif. 

L'avance dimensionnelle est réalisée par la situation de toutes leR 
dimensions des séries féminines pour le mêmeJ âge chronologique d::i.ns 
des catégories plus procheR des catégories dans lesquelles sont situées lefl 
dimensions de la série adulte féminine. 

L'avance conformative est remarquée au niveau de la face, par 
la réalisation plus précoce des types de morphogrammes taxonomiques 
transitoires vers le type adulte, ou similaire à l'adulte, des séries de fill<'s 
par rapport aux séries de garçons, décalage qui peut être de 1 -2 ans. 
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SUR CERTAINS ASPECTS DE LA RESSEMBLANCE 
PHÉNOTYPIQUE ENTRE LES PARENTS ET LEURS 

DESCENDANTS 

MARIA ~TIRBl,;, MARIA-ELENA RO~CA 

Les recherches sur le mécanü,me de la transmission héréditaire 
des caractères polifactoriels chez l'homme reste encore actuel étani 
donné que jusqu'à présent les résultats obtenus se réfèrent seuleme1!t i, 
peu de caractères, spécialemlnt à la ~-:,aturo et au poids. 

Dans notre pays trois publications peuvent être retenues concernant 
ce problème (O. Necrasov et collab., M. Cristescu et collab., et T. Ena
chescu et collab.). 

Le collectif d'Anthropologie de Jassy a mené une enquête dont 
la fiche d'étude comprend 49 caractères anthropométriques corp01:1ux 
.et céphalo-faciaux. 

Dans ce travail nous présentons quelques résultats préliminain-'s 
concernant le degré de ressemblance parent-descendant pour les caractè
res cépbalo-faciaux en utilisant les tableaux de contingence. 

\1-\TÉRIEL ET JUI~THODE 

Le matériel d'étude est formé de 113 couples parents-enfants pH'
venant de la ville de .JasRy, dont 61 garçons et 52 filles. L'âge des r•r
fants varie de 3 à 5 ans. 

La ressembl~ce phénotypique entre parents et descendant& fut 
.appréciée au moyen de l'analyse deR tables de contingence. Nous avons 
considéré comme cas d'identité paient-descendant quand la déviation 
de l'enfant en rapport de la moyenne de sa série correspond à celle des 
parents en comparaison avec les valeur:-; moyennes des séries des adultt>fl. 
Nous avons considéré comme ca-; de ressemblance quand la différence 
occupée par l'enfant en comparaiwn de celle des parents, s'élève à seule
ment 1 cr. 

Ces deux a:-;pccts sont analys/.8 pour chaque sujet et chaque carac
tère ce qui nous a permis d'établir le nombre de caractères selon lesquels 
chaque fille et chaque garçon ressemble à l'un ou à l'autre de leurs parents. 

LES RÉSULTATS OBTENUS 

L'analyse du degré de ressemblance des enfants avec leurs parents, 
-selon 23 caractères céphalo-faciaux étudiés par nous, nous permet de cons-

ANN. ROUM. ANTHROPOL., 25, P. 67-70, BUCAREST, 1988 
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tater que 49,55% enfants ressemblent par plus de caractères avec les 
mères, 45J3% avec le père et seulement 5,30 % avec les deux parents 
(Tableau I). 

En ce qui concerne les différeaees entre les deux sexes à, ce point 
de vue, nous pouvons souligJ;ler que les garçons ressemblent davantage 
à leurs mères (52,45 %) en comparaison avec les pères (39,34 %), tandis 
que les filles ressemblent plus fréquemment avec les pères (51,92 %). 

Comme il résulte toujours du Tableau 1, le degré de ressemblance 
varie selon l'âge des enfants. C'est ainsi que les garçons de 3 et 5 ans 
ressemblent davanta;ge-it leurs mères, mais à l'âge de 4 ans ils ressemblent 
également aux deux parents. De même, nous constatons que chez les filles 
de 5 ans, la ressemblance avec les mères est plus fréquemment rencontrée, 
situation qui diffère de celle constatée à l'âge de 3 ans et 4 ans. 

Dans le Tableau 2 nous avons inscrit la fréquence des enfants en 
fonction du nombre des caractères identiques ou semblables à ceux du 
père, soit à ceux de la mère ou bien des deux parents. 

La lecture de ce tableau nous indique que l'identité des enfants 
avec l'un ou l'autre des parents est d'habitude limitée à seulement 4 cara' -
tères et plus rarement à 6 caractères. L'identité avoo les 2 parents est 
généralement limitée tout au plus à 2 caractères. 

Les cas de ressemblance avec l'un ou l'autre des deux parents s'élève 
à un nombre plus élevé de caractères (12), la fréquence majoritaire des 
sujets correspondant aux catégories de 3-4 et 5-6 caractère:-. 

Les cas de ressemblance avec les 2 parents présentent une fréquence 
maximale seulement pour 3-4 caractères. 

L'analyse du Tableau 3 où nous avons inscrit les fréquences des cas 
d'identité et de ceux de resseIE-J>lance entre descendants et parents, selon 
le sexe, nous permet de constater que les garçons présentent plus de carac
tères identiques avec ceux des mères qu'avec ceux des pères (56 % et 
47 %). 

Au contraire, les filles offrent plus de caractères identiques avec ceux 
des pères (67 %), qu'avec ceux de leurs mèru, (37 %). 

COXCLUSIONS 

De l'ana,lyse des degTés de ressemblance parent-descendant, par la. 
méthode des tableaux de contingence, il résulte qu'à l'étape d'âge de 
3-5 ans l'hérédité s'exprime déjà dans les caractères phénotypique cépha
lo-faciaux. Le deg1é de resflemblance mère-enfant et père-enfant varie 
en fonction du Hexe ; les gar~onR ressemblent plus à leurs mères, les filles. 
plus à leurs pères. 
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T<1bleau 11° 1 

Degré de ressemblance des enfantes aycc leurs parents 
, 

Garçons semblables avec : Filles semblables avec : 

père 

1 

mère 

1 

parents père ~!-parents 
% % % % % 

3 ans 33,33 55,55 11,11 1 57, 14 42,86 -
4 ans 47,61 47,61 4,76 57,89 :36, 84 5,26 
5 ans 35,48 54, 8:3 9,67 42,10 57,90 -
Total 3-5 ans 39,34 52,45 8,19 51, 92 46, 15 1,92. 
Total 3- 5 ans 
garçons + filles 45, 13 49,55 5,:rn 

Tableau n° 2 

Degré de re~mblance des descendants avec leurs parents ~elon les catégories constituées 
en fontion du nombre des caractères semblables 

descendants identiques avec : descendants semblables avec : 

Caractères père 1~:~-1 parents 
_p~e-1 

mére l parents 

% % % % 

0 6, 19 3,53 58,40 1,76 0,88 0,88 
1-2 37,16 39,82 40,70 21,2:1 17,69 27,43 
3-4 39,82 40,70 0,88 33,62 41,59 41,59 
5-6 16,81 15,99 - :34, .51 29,20 17,69 
7-8 - - - 7,17 10,61 10,61 
9-10 - - - 0,88 - 1,76 

11-12 - - - 0,88 - -

Tableau n° 3 

Degré de ressemblance des descendants avec leu, par()nts ~elon le, catégories 
des caractères et d'après le ,exe 

Caractères 

0 
1~2 
3-4 
5-6 
7-8 
9-10 

11-12 

0 
1-2 
3-4 
5-6 
7-8 
9-10 

11-12 

Garçons 1 
, ____ i_d_e_n_t_i q_u_e_s_a_v-ec-: ---i----s-e1_n_b_l_a_b_le_s_a_,_e_c_: __ _ 

----

__ P_~-:e--~--m-;,-~r_e_, par~~ts l--p-~-:-c-1 __ 1_n_~-:-e_
1 

_p_a_~nt~ 

8,19 
44,26 
34,42 
13,11 

3,83 
28,84 
46,15 
21, 15 

4,91 
39,34 
40,98 
14,75 

Fi I.J es 

1,92 
40,38 
40,38 
17,30 

50,81 
47,54 
1,63 

67,30 
32,69 

1,63 
16,39 
37,70 
40,98 
1,63 

1,63 

1, 92 
26,92 
28,84 
26,92 
13,46 
1,92 

18,03 
37,70 
29,50 
14,75 

1,92 
17, 30 
46, 15 
28,84 

5,76 

1,63 
24,59 
45,90 
18,03 

9,83 

30,76 
36,5:3 
17, 30-
11,53 
3,84 
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HOUIA Dl'l\IITTIESCU 
1893 - 1988 

T11 memoriam 

Le Professeur Horia DumitresC'u, l'un dn plus 1·eprésentatif,; anato
mistes et anthropologues roumains*, dent de uou-; quitter pour tou
jours à la veille de son centenaire. Sei-; activité,; dans le domaine de l'ana
tomie Re sont déroulées pour la plupart au ,;cü1 de la ( 'haire d'.Àllatomie 
de la Faculté de médecine ùe Bucarest, durnut la première moitié du 1'ié
cle. Entr(> dans la profession médit:ale C'ornrnc aide <1'anatorni8te (1919-
1920 i, il devient l'année 1'uivante assblant et trn,ver~e cn:mite tous les 
échelon~ de l'enseignement univer:-;itaire, ju,;qu'à 1-,a, nomination comme 
professeur en l'année 1930 . . Appuyé par une culture trè,.; divernifiée, il 
donna, de 1930 à 1949, le cours d'anatomie humaine à la 1'--,aculté de méde
cine, le cours d'anatomie artistique à l'Institut de,; Jwaux-arü;, de lllême 
qu'un cours d'anatmuie adapté au spécifique de l'cn1seignement de la cul
ture physique à l'Institut national d'éducation physique. 

Tout au long de cette période il appolta de,; contributions remar
quables tant au développement et à l'organi,;ation de l'en,.;eignement quer 
sur le plan scientifique, à l'étude du ,.;p;tèrnc 11c1·veux végétatif. 

* Horia Dumitrescu naquit le 1er Décembre 189:=I à Buzi\u, dam, une famille modeste 
originaire d'Olténie; il est mort à Bucarest le 10 Avril 1988. Après avoir terminé des études. 
à la Faculté de médecine en 1920, il les compléta de 1924 à 1926 par des stages de spécialisation, 
comme boursier, en Angleterre, en France et en Italie. On lui doit divers travaux scientifiques 
publiés par la Sociéte de Biologie, l'Association des A natornistes, parus aux Archives d'anatomie 
etc.Il a participé à plusieurs congrès scientifiques nationam .. et internationaux d'anthropologie et 
d'ethnologie. Il reçut la médaille • Hrdlika » de la Société d'Anthropologie de Tchécoslovaquie. 

ANN. ROt;M. ANTHROPOL., 25, P. 71-72, BUCAREST, 1988 
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Son intérêt pour l'anthropologie s'éveilla lors de sa participation 
dans les année"! 1927-1931 aux recherches anthropologiques de terrain 
dirigées par le Professeur Fr. Rainer dans le cadre des campagnes socio
logiques de recherche sur le village roumain initiées et dirigées par le 
Professeur D. Gusti. Ce fut durant ces campagnes, à Nereju (1927), Fun
dul Moldovei (1928) et DragiiJ (1931), qu'il s,'initia aux méthodes et aux 
techniques d\nvestigation, tout en apportant sa contribution à l'organi
sation de l'équipe de recherches, à l'enregistrement de:,, dermatogliphes 
et, par là, à la collecte d'un matériel anthropologiqué de première valeur. 

Vingt années plus tard, en 1949, le Professeur Horia Dnmitrescu 
allait reprendre ses activités anthropologiques, cette fois à titre de Chef 
du Laboratoire d'anthropologie contemporaine fonctionnant dans le 
cadre du Centre de recherches anthropologiques de l'Académie roumaine. 
S'étant dégagé de ~s responsabilités vis-à-vis de P-enseignement à un 
moment où il jouissait encore pleinement de sa fotcP intellectuelle, il 
allait se consacrer entièrement, jusqu'en 1964, aux :recherches d'anthro
pologie populationnelle,, entreprises dans les vil1tt,geg- de Clopotùa, Biitrîna, 
_Nuc~oara etc. Les populations ayant habité leiH:ooes actuellemenl recou
vertes par les lacs de Bicaz et des Portes en Fer, ~- ll:tême que les popu
lations de la région d'Olténie firent égailement l'objet d<t,'éam_pagm,s de recher
ches anthropologiqtres "qüi méritent :wre mention à, patt en raison non seu
lement de l'importa.ttce des rés'Ultat& Qbtenus, mais aussi des difficultés 
particulières que lettr rMnsation a suscitées et qni furent surmontées en 
bonne partie grâce à sa compétence et à, son dévouement inégalables. 
Des équipes complexes de spécialistes y furent établies à cette fin pour 
compléter les données des examens d'anthropologie physique par celles 
1ifUe pouvaient fournir les investigations démographiques, sociales et cul
turelles : on débouchait ainsi sur leR approches anthropologiques modernei 
intégratrices. 

Les résultats de ces recherches se trouvent présentés dans une suite 
de volume qui sont parus aux Éditions de l'Académie et dont il assura, 
sauf pour le dernier, la co-direction: Olopotiva (1958), Batrîna (1960), 
Nue11oara (1962), l'Atlas anthropologique de l'Olténie (1968) et l'Atlas des 
P()rles en Fer (1970). Ces ouvrages, il convient de le reconnaître, ont pour 
13, biologie du peuple roumain une valeur similaire à, ceUè que l'histoire 
assigne généralement aux documents. 

Horia Dumitrescu demeure premièrement par son œuvre un anthro
pologue, une personnalité dont le nom restera pour toujours, en Rc)U
manie, inscrit au panthéon de cette science. 

Reçu le 15 rnai 1988 $1efan .1fëfou 
Membre de l'Académie 

https://biblioteca-digitala.ro / https://annuaire.antropologia.ro



AVIS AUX AUTEURS 

L'ANNUAIRE ROUMAIN D'ANTHROPOLOGIE publie 
des travaux originaux dans les domaines suivants: paléoanthro
pologie, anthropologie contemporaine, anthropologie socio-démo
graphique et anthropologie appliquée. 

Les manuscrits (y compris l'explication des figures et la 
bibliographie), rédigés en français, russe, anglais, allemand et es
pagnol ne doivent pas dépasser 8 pages dactylographiées à double 
interligne. -

Les figures et les diagrammes doivent être tracés à l'encre 
de Chine sur papier calque et numérotés de chiffres arabes. Les 
figures en couleurs ne sont pas acceptées. Le nombre des illustrations 
et spécialement des photos doit être réduit au minimum possible. 
Les tableaux et l'explication des figures seront présentés sur page 
séparée. Les références bibliographiques, groupées à la fin de l'arti
cle, seront classées par ordre alphabétique. La référeuce d't-:n mé
moire comprendra dans l'ordre, le nom de l'auteur suivi du prénom 
(ou de ses initiales), Je titre du périodique abrégé selon les usances 
internationales, l'année, Je tome (souligné deux fois), le num~ro 
(souligné une fois) et la première page. La référence d'un livre com
prendra Je titre de l'ouvrage, la ville et l'année. 

La responsabilité concernant le contenu des articles revient 
exclusivement aux auteurs. 

https://biblioteca-digitala.ro / https://annuaire.antropologia.ro



TRAVAUX PARUS AUX ÉDITIONS DE L'AOADÉMIE 
DE LA R:Jll>UBLIQUE SOCIALISTE DE ROUMANIE 

MARIA CRISTESCU, Aspeete ale ere,tern !JI dezvolti\rll lldoleseentuor clin Repuhllea SOelallltl 
Bomlnla (Aspecta de la croissance et du développement des adolescents de la Répu
blique Socialiste de Roumanie), 1969, 2ij7, p., 50 lei. 

OLGA NECRASOV, Orlglnea !JI evolulfa omulul (Origine et évolution de l'homme), 1971, 277 p., 
28 lei. 

DARDU NlCOLAESCU-PLOP$OR, WANDA WOLSKI, Elemente de demogndle t1 rltual 
fmuil'IU' la populatllle veehl dln Românla (Elements de démographie et de rite funéraire 
ehez les populations anciennes de Roumanie), 1975, 292 p., 23 lei. 

EUGENIA ZAHARIA, PopulaJla româneascA ln Transllvanla ln seeolele VD-Vlll (La popu
lation roumaine en Transylvanie aux VII8 -VIIIe siècles), 1977, 138 p., 19,75 lei. 

MARIA CO1\f$A, Cultura materlalâ vecbe româneaseA (atezarlle tlhl seeolele Vlll-X tle la 
Bueov..Plole!Jtl) (La culture matérielle, ancienne en Roumanie) (établissements des 
VIII6 -X8 siècles de Bucov-Ploie~ti) 1978, 182 p., 20 lei. 

SEBASTIAN MORINTZ, Contrlbutll arheologiee la istorla traellor timpuril. 1. Epoea bJDDnhd 
ln spatlul earpato-baleanie (Contributions archéologiques à l'histoire des Proto-Thraces. 
1. L'Age du Bronze dans l'espace carpato-balkanique) 1978, 216 p., 27 lei. • 

LIGIA BÂR.iu, Co.ntinultatea enattel materlale ,1 splrltuale a poporulul l'OmiUI pe terltorlul 
fostel Daell (La continuité de la création matérielle et spirituelle du peuple roumain sur 
le territoire de l'ancienne Dacie), 1979, 122 p., 6 lei. 

RADU POPA, ~ONICA MARGINEANU-CÂRSTOIU, MArturil de elvlllzaJle me4leftll 
romAneaseà (Témoignages de civilisation médiévale roumaine), 1979, 164 p., 28 lei. 

ANN. ROUM. ANTHROPOL., 25, P. 1-72, BU0ÂIŒ8T, 1988 

Lei • 

https://biblioteca-digitala.ro / https://annuaire.antropologia.ro




