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Resume. Notre article analyse la possibilite d'une diagnose sexuelle du materiel
archeologique en I'absence du bassin, 11 I'aide de fonctions discriminantes sur Ie tibia.
Dans unc serie de 95 tibias de sexe et d ' age connus de la collection de squelettes
identifies de Coimbra, nous sornmes parvenu 11 un taux de separation du sexe de
79 % 11 88 % selon la fonction . L'erreur de classernent ne eoncerne pas toujours Ie
me me individu. II savere donc necessaire d'appliquer au cours de la diagnose
sexuelle du materiel archeologique plusieurs Ionctions discriminantes pour ameliorer
Ie tau x de diagnose sexuelle correcte. Une simulation de ce precede permet
d'atteindre 86 % de sujets bien sexes . La proportion de la diagnose erronee du sexe
par Ie tibia est egale chez les hommes et les femmes. On remarque que la moyenne
d'age des femmes mal deterrninees est plus forte que la moyenne d 'age au deces
de la serie. Les variations des resultats du classement observees dependent du degre
de dirnorphisme sexuel de la population etudiec ,

Mots-cles.diagnose sexuelle; tibia; fonctions discriminantes.

Resumo. No presente artigo analisa-se a possibilidade de diagnosticar sexual mente
o sexo do material arqueol6gico na ausencia da bacia, atraves de funcoes
discrirninantes da tfbia . Numa serie de 95 tibias de sexo e idade 11 morte conhecidas
da Coleccao de esqueletos identificados de Coimbra, conseguiu-se obter uma taxa
de separacao dos sexo entre 79 % e 88 %, consoante a funcao . 0 erro de classificacao
nem sempre diz respeito ao rnesmo indivfduo. Durante a diagnose sexual do mate
rial arqueol6gico, torna-se portanto nccessario aplicar vari as funcoes discriminantes
para aumentar a percentagem de diagnose sexual correcta. Uma simulacao deste
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procedimento permit e atingir uma percent agem de 86% de indivfduos correc tame nte
diagnosticados. A proporciio de d iagn6s ticos sex uais errados atrave s da tibi a e a
mesma para os homens e para as mulh ere s. De assinalar que a idade med ia da s
mulheres, incorrectamente c1assificadas, e rnais elevada que a idade media it morte
da serie, As variacoes dos resultados observadas na class ificacao dep endem do gra u
de dirnorfismo sexual da popul acao estudada,

Palavras-chave: dia gno se sex ual; tib ia; funcoes discrim inantes.

Introduction

Le but de notre article est de verifier la force discriminante des dimensions
tibiales, en vue d 'etre ut ilisees dan s la diagnose sexuelle . En I'absence du bassin,
situation tres frequente dan s Ie materiel archeologique, la determination sexuelle
est realisee necessairernent it partir d' autres elements squelettiques bien conserves .
Contrairement au bas sin don t Ie d imorphisme sexuel est stable, permettant ainsi
une diagnose sexuelle fiable it partir de s foncti on s discrimin antes, a condition
qu'elles decrivent la total ite du d imorphi sme pelvien (Bruzek, 1992; Houet et al.,
ce volume), les autres parti es du squelette ont egalernent un dimorphisme sex ue l
prononce, mais il varie de facon imp revisibl e d 'une population it I'autres. Ceci a
pour consequence que les fo nctions disc rimin antes "extra-pelviennes" sont
specifiques aune population donn ee car Ie "pattern" du dimorphisme sexuel des
os est egalernent particulier pour chaque popu lation (B irkby, 1966; Calgagno,
1981; Macho, 1990). Ce fait dem and e donc une approche speciale selon laquelle
on determine d 'abord Ie sexe chez les ind ividu s pos sed ant des coxaux bien
con serves, puis Ies fonctions discr iminantes sont calculees apartir d'autres os des
memes individus et sont ensu ite ap pliquees aux sujets dont I' os cox al manque
(Dittrick et Suchey, 1986; Bruzek, 1991; Castex et aI. , 1993).

Les os longs so nt ge nera le rnent bien co nse rves . Par rapport au femur,
largement etudie dan s Ie but de determiner Ie sexe (Krogman, lscan, 1986 ), nous
avons choisi Ie tibia car les etudes sur cet os ne sont pas nombreuses . Le tableau
1 donne un aperc;u des resultats de la discrimination entre les sexes dans les series
des sexes connus d ' origine div ers e. Les fonctions discriminantes, etablies pour
Ies americains blanc s et noirs de la collection Terry et celie Hammann-Todd
(Iscan et Miller-Shaivitz, 1984 a, b, 1986) ont montre un dimorphisme sexuel
different dans chaque serie. A I'aide des memes variables, Ie taux de classement
correct atteint dan s la coll ection Ha mma n-To dd 93 ,5 % pour les Arneri cains
blancs et 87 % pour les Arnerica ins noirs. Ces chiffres different pour la co llec
tion Terry avec 89 % pour les America ins noi r et 85% pour les blancs. Ceci peut
ternoigner d'un degre plus faible du dimorphisme sexuel du tibia dans la serie
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Terry que dans celie Hammann-Todd. Une difference du dimorphisme sexuel
entre ces deux series a ete egalernent confirrnee par Holman et Bennett (1991)
pour les os longs du membre superieur. Le pourcentage de classement correct
varie en fonction de la mesure, de la collection et aussi de I' origine des sujets .

Tableau 1. Resultats des fonctions discr irninantes du tibia dans diverses populations.

..__._----- _. ----

Variables
Classement

Materiel Serlede Reference * (Pays)Auteur
Correct--- -_ ._ -_._- _.

48 II, 40 FHanihara (1958) Ml, M3, M8, MlOb 91% (lapon)

Steel(1962) M2, M3, M8 84% 27 II, 33 F Collection SI. Bride(Angleterre)

Pettenneret al. (1980) M3, M8a, M9a 92,5% 85 fl, 83 F !lologne (Italic)

Singh et al. (1975) M2, M3, MG, MlO # 17GII,68 F (lnde)

Tingzhong et Tianci (1988) M6, M7, M8a 77% 50 II, 50 F (Chine)

Iscanet Miller-Shaivitz M2, M3, M9a, MlOa 85% 40 II, 39 F Blancs, collectionTerry(Etats-Unis)

(1984b) M2, M3, M9a, MlOa 89% 40 II, 40 F Noirs, collection Terry(Etats-Unis)

Iscanet Miller-Shaivitz M2, M3, M9a, MlOa 93,5% 54II, 53 F Blancs, collection Hamman-Todd (Etats-Urus)

(198G) M2, M3, M9a, MlOa 87% 50 II, 58F Noirs, collection Hamman-Todd (Etats-Unis)

BIBR 95%

Holland (1991) M3a, M4a 92% 50 II, 50 F
Serie mixte des noirset blancsde la collection

M3b, M4b 9t %
Harriman-Todd (Etats-Unis)

!lI!lR, M3a, M3b, 94% 50 II, 50 F !llanes, collection Dart(Afrique du Sud)
Kieser et al. (1992)

M4a, M4b 90% 50 II, 52 F Blancs, collection Dart(Afrique du Sud)

* toutes les series contiennent Ie materiel du sexe connu .
# critere de la discrimination entre les sexes repose sur les points de demarcation .

Parmi les dimensions des os longs, celles concernant les diametres et
circonferences de la diaphyse portent un dimorphisme sexuel plus accentue et elles
sont ainsi plus con venables pour la diagnose sexuelle par rapport aux longueurs
des os (Black, 1978; Dittrick et Suchey, 1986; Iscan et Miller-Shaivitz, 1984).
La convenance des dimensions epiphysaires pour la determination sexuelle (Iscan
et Miller-Shaivitz, 1986) a ete dernontree dans un echantillon mixte des blancs
et des noirs de la collection Hammann-Todd (Holland, 1991). Les dimensions de
I' epiphyse proximale du tibia permettent de determiner du sexe avec une precision
qui varie entre 86 et 95%. Recernment Kieser et al. (1992) ont confirrne que
I'epiphyse proximale du tibia est un discriminateur du sexe pertinent. lIs ont reussi
a classer a I'aide des merne cinq dimens ions 94% des sujets blancs et 90% des
sujets noirs de la collection Dart d ' Afrique du Sud .
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Materiel et Methodes

Le materiel consiste en 46 tibias masculins et 49 tibias fernin ins provenant
de la collection oste olog ique identifiee du M useu Antropologicio da Universidade
de Coimbra (Bocquet et al. , 1978). II sagit d'une population de la periode
preindus trie lle ou un grand nombre d'individus portent des signes de stress non 
specifiques (Santos, 1994). Pour permettre une comparaison du pouvoir discrimi
nant des mesures, un parfait etat de conservation a ete requis comme critere de
se lection.

Le cho ix des dimensions s'appuie sur les resultats des etudes de Iscan et
Miller-Sh aivitz (1986), Holland (1991), et Kieser et al. (1992). Nous avons
mes ure les dimensions suivantes:

1. LOTI - Longueur du tibia (M 2).

2. BIER - Largeur maximale de la surface articulaire de l'epiphyse
proximale (Holland, 1991: BB).

3. LCMT - Largeur de la surface articulaire du condyle med ial
(M3a).

4. LCLT - Largeur de la surface articulaire du condyle lateral
(M3b) .

5. DSCM - Profondeur de la surface articulaire du condyle medial
(M4a).

6. DSCL - Profondeur de la surface articulaire du condyle lateral
(M4b).

7. DA PN - Diametre antero-posterieur de la diaphyse au niveau du
trou nutritif (M8a).

8. DTRN - Diametre transversal de la diaphyse au niveau du trou
nutritif (M9a).

Le traitement statistique a ete realise par Ie logiciel Statistica 4.5 , StatSoft,
(A no nymous, 1993) . Pour les statistiques descri pti Yes, nous avons ut iIise Ie
module de base. Pour I'nnalyse discrimi nante nous avons recouru au mod ule du
me me no m. Pour les analyses discriminantes a !'aide d'une variable, nous avons
employe la methode lineaire standard. Pour les calculs danalyses discriminantes
sur plusieurs variables, nous avons prefere I'analyse discr irninante pas apas, avec
entree des variables progressive et des probabilites de classement a priori egales
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pour les deux sexes. A titre comparatif, nous avons recouru une fois a l' ana lyse
discriminante standard.

Resultats ct Discussion

Le tableau 2 donne un apercu de la sta tistiq ue descriptive pour les
parametres etudies, Selon les valeurs du test de Student, toutes les dimensions
montrent des di fferences sexuelles st atistiquem ent significatives. L'ana lyse
di scriminante des dimensions pri ses isol ernen t (Tableau 3) montre que Ie taux du
classement correct varie de 68 % a 86 %. Le s trois mensurations suivantes, Ie
diametre transversal (DTRN) , Ie diarnetre ante ro-posterieur de la diaphyse au
niveau du trou nutriti f (DAPN) et la longueur du tibia (LOTI) , presentent,
conformernent aux donnees publiees, Ie pouvoir discriminant Ie plus faible . En
revanche, la profondeur du condyle lateral (DSCL) et la largeur de la surface
articulaire de lepiphyse proximale (BIBR) permettent de classer Ie mieux les
indi vidu s de notre seri e (86% et 84% respectivem ent). Nou s pouvons affirmer que
Ie pouvoir discriminant des mesures isolees est proport ionnel au x valeurs du test
1. Ces resultats confi rment Ie pouv oir discriminant fort de la largeur de l'epiphyse
proximale du tibia (Pettener et al., 1980 ; Iscan et Miller-Shaivitz, 1986; Holland,
1991 ). Le pourcentage de classement correct par cette derniere dimension varie
de 84 % (notre serie) a 95% po ur l' echant illon multirac ia l de la collection de
Hammann-Todd (Holla nd, 1991 ).

Ta bleau 2. Sta tist ique de base des mesures .

._----------------~--_. ._------."
If F II F H F

Variables
n moyenne ecart-type p

------ ~ -- -- ----- - -- - - - --.

Loti - longueur du tibia 46 49 354.37 325.63 17.54 18.50 7.76 0.000·

BIBR - Iarg, max. surface articulaireepiphyseprox. 46 49 71.80 65.38 3.80 3.45 8.64 0.000·

LCMT - largosurface artie. condyle med. 46 49 31.21 28.89 2.50 2.80 4.26 0.000·

LCLT - larg. surface artie. condyle lat. 46 49 31.64 28.07 2.44 2.97 6.37 0.000·

DSCM- profond. surface artie. condyle med, 46 49 45.76 41.56 2.87 2.71 7.33 0.000·

DSCL- profond. surfaceartie.condyle tat. 46 49 39.22 34.07 2.79 2.80 8.98 0.000·

DAPN- diam. ant-post. disphyse (niveau trou nourricier) 46 49 33.27 29.99 3.19 2.35 5.74 0.000·

DTRN - diam. trans. diaphyse (niveau trou nourricier) 46 49 24.81 21.89 2.90 1.90 5.85 0.000·
--- --_._- - _.

H =hommes; F =femmes; n =elTectif; t =valeur du test-r de Student ; p =probabili te,
* =differences significatives au seuil de 5%.
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Tableau 3. Resul tats des analyses discrim inantes des mesures isolees.

FONe. DISC LOTI IlIBR LCMT LCLT DSCM DSCL DAPN DTRN

DONNEES GENERALES

Wilks'Lambda 0.6061 0.5548 0.8364 0.6960 0.6339 0.5355 0.7384 0.7310

Aprox. F 60.19 74.66 18.18 40.61 53.7 80.66 32.93 32.21

probabilite < 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

D"'2 2.591 3.211 0.783 1.748 2.312 3.472 1.418 1.473

FONCTION DE CLASSEMENT

LOTI 0.0883

BlBR 0.4896

LCMT 0.3294

LCLT 0.4804

DSCM 0.5395

DSCL 0.6590

DAPN 0.4233

DTRN 0.4934

Constant -30.0758 -33.6427 -9.9618 -14.4045 -23.6173 -24.2127 0.4233 -11.5839

CentroideM 58.9054 -1.6253 -0.4418 0.7750 -1.1739 1.6201 14.5179 0.6515

Centroide F -27.8866 33.5252 9.8359 14.2732 23.3195 -1.7408 13.1211 -0.7793

VD :M « ...) < F 15.5094 15.9500 4.6970 7.5241 -12.3956 -0.0604 13.8195 -0.0639

CLASSEMENT (p= 0.5)

Bienclass': (%)

M 78.26 84.78 63.04 78.26 78.26 86.96 73.91 65.22

F 73.47 83.67 73.47 79.59 81.63 85.71 71.43 75.51
Total 75.79 84.21 68.42 78.95 80.00 86.32 72.63 70.53

._----- - - - - - - - --
Bien class': (n)

M 36 39 29 36 36 40 34 30

F 36 41 36 39 40 42 35 37
Total 72 80 65 75 76 82 69 67

Mal class': (n)

H 10 7 17 10 10 6 12 16

F 13 8 13 10 9 7 14 12
Total 23 15 30 20 19 13 26 28

D"2 =distance de Mahalanobis; M =hommes; F =femmes; Abreviations des mesures (voir "methodologie").

Les resultats des analyses discriminantes a 1'aide des combinaisons de
variables sont repertories dans Ie tableau 4. Le succes de classement osc ille entre
79% et 88% . Le pourcentage le plus eleve (88 %) et la valeur D2 de Mahalanobis
la plus haute ont ete obtenus a l'aide de 6 mesures dans l'analyse discriminante
de toutes les dimensions etudiees (FD 1). Au contraire, I' analyse discriminante
la moins performante (79% de classement correct) est basee so it sur de ux
diametres de la diaphyse (FD 6) soit sur deux mesures du condyle medial. Des
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resultats satisfaisants (84% du cIassem ent correct) sont obtenus dans I' analyse
discriminante pas a pas (FD 2) qui choi sit parmi 5 dimensions entrantes quatre
dimensions en combinant la largeur articulai re de I'epiphyse proximale avec deux

Tableau 4. Res ultats des ana lyses discriminantes 11 l' aide des plusieurs dimensions.

roxc.DISC FD 1 FD 2 FD 3 FD 4 fD 5 FD6

TypfD pas apas pasapas Standard pasapas pasapas pasapas

DONNEESGENERALES

Nbre Var. Entr. 8 5 5 2 2

Nbre Var. Model 6 4 5 2 2 2

Wilks'Lambda 0.4136 0.4649 0.4640 0.6194 0.4996 0.6151

Aprox. f 20.80 25.90 20.57 28.27 46.07 28.78

probabilite < 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

D"'2 5.678 4.609 4.626 2460 4.010 2.505

FONCTION DE ClASSEMENT

LOTI 0.0408

BlBR 0.3209 0.2968

LCMT -0.1994 -0.2450 -0.2355 0.1527

LCLT 0.1914 0.1736 0.1661 0.2831

DSCM 0.0622 0.4894

DSCL 0.4957 0.4658 0.4492 0.5654

DAPN 0.2381 0.3654

DTRN 0.2832 0.4289

Constant -45.9843 -369645 -37.4846 -126.0182 -29.2358 -21.6400

Centroide M 2.8422 -2.3194 -2.3275 -1.2675 -2.0260 -1.2895

Centroide F -27.8866 33.5252 9.8359 14.2732 23.3195 -1.7408

VD:M « ...)<F -0.0632 -0.0632 -0.0632 -0.0632 -0.0632 -0.7499

ClASSEMENT (p=0.5)

Bien classe (%)

M 89.13 84.78 84.78 76.09 82.61 80.43

f 87.76 83.67 83.67 81.63 87.76 77.55

Total 88.42 84.21 84.21 78.95 85.26 78.95

Bien classe (n)

M 41 39 39 35 38 37

F 43 41 41 40 43 38

Total 84 80 80 75 81 75

Mal dasse (n)

n 5 7 7 11 8 9

F 6 8 8 9 6 11

Total 11 15 15 20 14 20

D"2 =distance de Mahalanobis; M =hommes; F =Femmes; Abreviations des mesures (voir "methodc logie").
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mesures du condyle lateral et la largeur du condyle medial. A titre comparatif,
l'analyse discriminante standard (FD 3) a fourni les memes resultats en se basant
sur Ie me me choix de 5 variables. La fonction discriminante (FD 5) utilise
seulement deux mesures du condyle lateral, neanmoins la valeur de Wilks' lambda
est une des plus basses des fonctions multidimensionnelles presentees, et la valeur
du D2 est relativement haute, ce qui ternoigne d'une force discriminante elevee.

Le taux de classement correct ne peut pas etre considere comme seul critere
de jugement de la fonction discriminante. II faut prendre en consideration
egalernent la valeur de la distance de Mahalanobis (Tomassone et al., 1988). En
ce qui concerne Ie succes de classement, il n' y pas de grande difference entre les
fonctions discriminantes a une mesure et celles employant plusieurs dimensions .
Les valeurs relatives du Wilks' lambda et de D2 montrent que les fonctions
discriminantes a une mesure servent surtout pour la selection de variables
performantes, car leurs valeurs de D2 sont extrernernent faibles .

Nous avons confirrne que Ie merne choix de variables du tibia permet de
distinguer aussi bien Ie sexe dans notre serie que dans celles etudiees par HoI
land (1991) et Kieser et al , (1992) . Mais les succes de la separation des groupes
different selon leur origine, au niveau merne des mesures isolees, Le succes de
classement a partir de la largeur de l'epiphyse proximale (BIER) differe entre
notre resultat (84 %) et celui publie par Holland (1991) pour un echantillon mixte
des americains blancs et noirs de la collection Hamann-Todd (95%) et celui Dart
de Kieser et al . (1992) pour les blancs sud-africains (93%). Au contraire, notre
pourcentage est proche du resultat de classement (89%) pour les noirs de
I' Afrique du Sud (Kieser et al . ,1992). Bien que ces derniers auteurs affirment
que selon Ie resultat du test du khi2 multivarie il ri'y a pas differences
significatives entre Ies echantillons des blancs et noirs, nous pensons que la degre
du dimorphisme sexuel peut varier et expliquer ainsi l'ecart de classement entre
les deux groupes.

Pour cela nous avons applique aux donnees publiees Ie test-t propose par
Greene (1989) pour tester l'expression du dimorphisme sexuel des parametres
univaries (voir tableau 5). Notre serie possede un degre de dimorphisme plus bas
pour toutes les mesures par rapport aux series cornparees (valeur t G negative).
Ains i un dimorphisme de deg re comparable existe entre les portugais et les noirs
sud-africains et ceci se reflete dans les resultats du classement des fonctions
discriminantes, qui est proche pour ces deux series. En revanche, Ie degre du
dimorphisme sexuel est significativement Ie plus eleve dans des echantillons
americains. Ceci a conduit tres probablement aussi a un classement plus eleve
dans la serie mixte arnericaine que dans la notre . Plus la difference de
dimorphisme est sign ificative, plus l'ecart entre Ie succes de classement dans notre
serie par rapport acelles publiees est important. C'est Ie cas de la serie nord-arne
ricaine de Holland (1991) .
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Tableau 5. Differences de dimorphi sme sexuel entre les ser ies .

MESURE VALEU R(tG) probabilite significance

Americains Blancs (1) contra Portugais

BIBR -1.428 0.200 NS

LCMT -3.073 0.010

DSCM ·0.627 0.900 NS

LCLT -0.720 0.500 NS

DSCL -0.375 0.900 NS

Arncricains Noirs (1) contra Portugais

BIBR ·5.063 0.001

LCMT -3.622 0.001

DSCM ·2.347 0.020

LCLT ·2.757 0.010

DSCL -2.009 0.050

Sudafricains manes (2) contra Portugais

BIBR ·2,321 0.050

LCMT -1.715 0.100 NS

DSCM ·2.108 0.050

LCLT 0.235 0.900 NS

DSCL -1.116 0.300 NS_.
Sudafricains Noirs (2) contra Portugais

BIBR -1.445 0.200 NS

LCMT -1.431 0.200 NS

DSCM 0.114 1.000 NS

LCLT -0.167 0.900 NS

DSCL 1.407 0.200 NS

NS =non significatif; Abreviati ons des mesures (voir "methodo logie") .
* = differences significatives au seuil de 5%.

Nous rappelons que les fonct ions discriminantes "e xtra-pelviennes" son t
specifiques 11 la population pour laquelle elles ont ete etablies. Re ste 11 savoir
quelle fonction utiliser dans une serie archeologique, parmi cell es mises au point
11 partir des individus presentant un coxal et un tibia bien conserves . Le tableau
6 A presente les tibias au minimum un fois mal classe par les 5 fonction s
discriminantes . Nous voyons par exemple que Ie choi x de la fonction avec Ie taux
de classement Ie plus performant et une valeur de D2 la plu s e levee (FD I )
determine mal Ie sexe des sujet N° 263 et N° 266. Au co ntrai re, ces deux tibi as
sont bien classes par la fonct ion la moin s performante (FD 6). L'individu N° 276
est bien classe par les foncti ons FD I et FD 6 et les tro is fonct ions restantes ont
fourni un classement errone . On peut don e preferer une fo nction, mais la
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Tableau 6. A. Liste des specime ns au minimum un fo is mal classes par cinq fo nc tions di s-
criminan tes dan s l ' echantillon de tib ias d ' age et sexe co nnus . B. Age moyen au deces des sujets
mal classes (N=3 1). C. Age moyen au deces des hommes et des femmes de I' echa nti llon entie r

N=31 .

A. Specimens mal classes par des fo nctions discriminantes

FD1 FD2 FD3 FD5 FD6 Classement Final N"ColI. Sexe Reel Age

165 *165 *165 165 165 Bien classe 189 F 20

169 169 169 *169 169 Bien classe 191 M 45

179 179 179 179 *179 Bien classe 53 M 42

*181 *181 *181 *181 *181 Mal classe 54 F 38

*191 *191 *191 *191 *191 Mal classe 49 F 74

193 *193 *193 193 *193 Mal classe 43 M 42

195 195 195 195 *195 Bien dasse 44 M 46

*197" *197 *197 *197 *197 Mal classe 55 F 60

*225 *225 *225 225 *225 Mal classe 32 F 77

*233 *233 *233 *233 *233 Mal classe 79 M 37

*251 251 251 251 *251 Bien classe 71 M 49

*263 *263 *263 *263 263 Mal classe 61 M 55

*266 *266 *266 *266 266 Mal classe 60 M 48

*267 *267 *267 *267 *267 Mal classe 28 M 41

*273 *273 *273 *273 273 Mal classe 25 F 85

276 *276 *276 *276 276 Mal classe 24 M 60

278 278 278 278 *278 Bien classe 23 F 55

284 284 284 284 *284 Bien classe 19 F 62

286 286 286 286 *286 Bien classe 18 M 49

288 288 288 288 *288 Bien classe 17 F 52

289 289 289 289 *289 Bien classe 16 F 40

291 291 291 291 *291 Bien classe 14 M 30

*301 *301 *301 *301 301 Mal classe 7 F 62

305 305 305 *305 305 Bien classe 3 M 60

313 313 313 313 *313 Bien classe 433 F 69

315 *315 *315 *315 315 Mal classe 435 F 45

341 341 341 341 *341 Bien classe 497 F 53

354 354 354 354 *354 Bien classe 316 F 66

373 373 373 *373 373 Bien classe 404 M 80

385 *385 *385 385 385 Bien classe 474 M 83

401 401 401 401 *401 Bien classe 485 M 84

TOTAL 18

31sur 95 31sur 95 31sur 95 31sur 95 31sur 95 13

* specimen mal classe par la fonction discriminante.



Diagnose sexue lle a l'aide de l'analyse discriminante appliquee au tibia 103

B. Age moyen au deces des sujets (n=3 J) du tableau 6.A

n moyenne
----

Hommes bien classes 10 56.8

Femmes bien classees 8 52.0

Hommes mal classes 6 47.2

Femeesmal classccs 7 63.0

ecart-type

19.1

17.1

8.9

17.1

C. L'iige au deces les hommes et les fe mmes de l'echantillon complet

n moyenne ecart-typc ICM -95% ICM + 95% t(H xF) P- - - - - - - - - ---- - -
Hommes 10 56.8 17.9 45.76 57.41 -0.3 0.76

Femmes 8 52.0 18.9 4780 58.65

(eM =lntervalle de confiance de la moyenne.

conjonction des resultats de plusieurs fonctions sur Ie principe de la majorite peut
contribuer a I'augmentation des os bien sexes . En appliquant ce principe, on peut
definitivernent bien c1asser 18 specimens parmi les 31 initialement mal classes
par une ou plusieurs fonct ions . Ceci conduit au taux final de classement correct
de 86% des cas . Le tab leau 6 B presente la repartition des hommes et des femmes
bien classes et mal classes dans une cohorte originellement mal classeepar une
ou plusieurs fonctions ainsi que leur moyen ne d'flge au deces. On observe que
la moyenne d'fige au deces des sept femmes definitivernent mal classees est
relat ivement elevee (63 ans). II est difficile de tester la signification de ce fait
pour un effectif faible. La determination d 'intervalles de confiance est sou vent
plus informative que Ie resultat d'un test, bien que I'un et I'autre exploitent la
merne information (Shaklee, 1973: ill : Leguebe, 1993). Partant de cela, Ie sous
-echantillon des femmes mal deterrninees se trouve par sa moyenne d'age au deces
hors de la limite d'intervalle de confiance de la moyenne de I'ensemble fern inin.
Selon les tests t et F (tableau 6 C) , la moyenne ainsi que la variance de I' age
au deces des femmes et des homme de I'ensemble de notre materiel ne different
pas sign ificativement. On peut donc presurner que la diagnose sexuelle a partir
des os longs est susceptible de determiner comme hommes les femmes agees
d 'une seri e archeologique. Ceci est con form e au resultats de Meindl et al. ( 1985)
qui ont montre que l' fige avance produit une masculinisation du crane. Si cette
relation entre l'age au deces avance chez les femm es et I'erreur de la diagnose
sex uelle eta it confirmee, il faudra prendre en consideration leur impact pour les
etudes de paleodernograph ie.
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Conclusions

Les fonctions discriminante s "e xtra-pelviennes" sont specifiques a la popu
lation concernee. Nou s avons confirrne dans un echantillon de sexe connu l'utilite
de I' epiphyse proximale du tibia dans la diagnose sex ue lle de s series
archeologiques . Les indivi dus mal classes ne sont pas toujours les memes, ce qui
justifie I'emploi de plusieurs fonctions afin daboutir a la diagnose finale la plu s
sure. Une simulation de determin ation sexuelle dans I' echantil lon de sexe connll
permet de bien c1asser 86% environ des indi vidus. La proportion des hommes et
des femmes mal sexes est identique. On a con stat e que les femmes mal sexees
sont parmi les plu s agees. I I est necessaire de pre ndre ce fait en con sideration
dans I'optique d'une analyse de rnographique.
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