
L'IDEI\TIFICATION DE P ERSONNE S

PAR EXAMEN AUX RAYOI\S X
DU SYSTÈME TRABÉCUIAIRE OSSEUX

par G. E. Wrr,r,rEus, Detective-Inspector
Special Branch, Metopolitan Police, New Scotlanil Yard, Lonilon

L,e fait de trouver des restes humains, ce
qui n'est pas rare aujourd'hui dans nos pays,
soulève deux problèmes, liés pour les auto-
rités compétentes. L'un est l'identification de
la p'ersonne ; tr'autre, la cause de sa mort. Ce
demier est généralement du ressort du rnéde-
cin légiste, tandis que le premier est souvent
résolu par la police.

Il n'est pas inutile de rappeler qu'en de
rare,s occasions, des os dtanimaux ont été
préeientés à un examen pour- des os humains.
Cette erreur peut être excusable, car il y a
des ressemblances frappantes entre certains
os humains et ceux des grands mammifères,
tels que les ours ou les singes. Toutefois, la
sirniilitude est superficielle et, au laboratoire,
la vérité apparaît promptement.

Certains policiers ont émis I'opinion qu'il
y a peu d'indications à retirer de l'exarnen
de restes décomposés ou mutilés. Cette opi-
nion n'est pas justifiée, car là où les tissus
mous ont été complètement détruitso le sque-
lettr: peut d.onner de précieux indices.

Par l'examen médical général de tels restes,
on peut espérer déterrniner au moins le sexe
et l'âge approximatif de la personne. Cette
tâche est simplifiée lorsqu'on dispose du
crâne ou du bassin; et lorsqu'on découvre
des anomalies, une identification complète
devient possible. Tel est le cas d'un crâne
dont il fut prouvé qu'il était celui d'une jeune
femme .entre 20 et 30 ans. Une asymétrie
notoire de l'apophyse mastoïdienne donna à
penser qu'elle souffrait de torticolis osseux.

Les recherches aboutirent à la découverte
qu'une jeune femrne, affligée de cette mala-
dieo était portée disparue dans la région où
le crâne fut trouvé : son mari fut de ce fait
arrêtéo accusé du rneurtre, et condamné.

Plusieurs anomalies congénitales de moin-
dre importance, bien que sans signification
clinique, sont de nature à considérablement
faciliter une identification. De telles anoma-
lies peuvent consister en des osselets acces-
soires, des calcifications, des vertèbres ou des
doigts surnuméraires, ou encore des côtee
bifideso etc.

Utilisation des rayons X

Pour autant que les r,echerches permettent
de I'affirmer, l'usage des rayons X pour
l'identification de restes humains fut proposé
d'abord, en 192I, par Arthur Schuller (de
Vienne). Il n'est pas nécessaire de démontrer
que cette suggestion a été adoptée d'une
manière générale, ou, ponr serrer de plus
près la question, que I'identification de per.
sonnes vivantes par oe moyen a toujours joué
un rôle dans la recherche criminelle.

IJn exemple aneien, prouvant que I'examen
du tissu osseux peut conduire à une identifi-
cation absolue, 6e place aux environs de 1926.
Un corps mutilé avait été trouvé dans un
fleuve des fndes, et l'on pensa qu'il était
celui d'un citoyen américain. L'identification
par des moyens ordinaires était impossible ;
mais les radiographies que prirent les enquê-
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teurs new-yorkaie de cefiaines parties du
crâneo et qu'ils comparèrent avec dee films
tirée huit ans auparavant alors que Ia per'
sonne en guestion se trouvait en traitement
pour une sinusite, furent admises conrme une
preuve d'identité.

De même, en 1949, à Toronto (Canada)o
lorsque Ie feu détruisit Ie paquebot Noronic,
des radiographies furent prises de soixante-
dix-neuf des victimes, dont les corps brûlée
rendaient toute reconnaissance impossible.
L'enquête démontra qu'un certain nombre de
personnes dont on savait la préeence à bord
du vaisseau, avaient été radiographiéee durant
Ieur vie et ces radiographieso comparéee avec
celles des victimes non identifiées, perrnirent
de faire vingt-quatre identifications formelles.
Dans ce cas, comme dane celui du citoyen
américain trouvé dans le fleuve hindou' I'uti'
Iité de radiographies prises avant la mort
(ante morten) se rêvéla d'une importance
primordiale.

Il serait certainement judicieux qu'un corps
dont I'identité ne peut être aisément établie,
soit soumis à une radiographie avant I'examen
rnédical ilétaiilé. Un tel procédé ferait ree.
sortir la présence d'élémenæ ou doauomalieg
fractures ou dislocationso qui, par leur nature
et leur répartitiono démontreraient l-eur impor
tance devant les tribunaux. Mais c'est au plus
infime détail révélé par la radiographie que
je désire consacrer ces ligneso et pour appré'
cier la nature de ce détailo il est nécessaire
de connaître la eomposition de I'os et les
principes élémentaires des rayons X.

L'anatomie d'e I'os

L'os est ôomposé de tissrrs organiquee, carac'
térisés par la présence de certains sels inorga-
niques dans sa substance de base. Il est fait
de deux sortes de tissus, I'un de composition
compacte (substantia conlpactd'), et I'autre
fibreuse (substantia spongiosa). Le rapport
de leurs quantités vaiie dans les différente os

et dans les différentes parties d'un même oso

suivant la force ou Ia fonction requisee. Un
ex.rmen approfondi de la substantia' comrycta,
décèle de petits eepaces au cæur d'une
matière solide abondante, alors que l'examen
de la substantia spongioso révèle de grands
espaces et une quantité proportionnellement
réduite de matière solide. Ces différencee
apparaissent clairement 6ur nne radiographie,
elles donnent naissance à une image de trabé-
culation.

Lorsque la matière est soumise arD( rayons
X, certains rayons la transpercento tandis que
les autres sont absorbés. Le degré de transpa-
rence des nombreux tissus dépend de leurs
propriétée anatomiques, de leur épaisseur
et de leur densité. La chaiq par exemple,
est plue transparente que l'os, et les poumons
pleins d'air sont plus tranôparents que le
cæur rempli de sang. La substantia spongiosa
contenue dans I'os est plus transparente que
la substantia compacta. On obtient une radio'
graphie en projetant sur une plaque sensible
la part de rayons X qoi traverse la matière.

Choir d"une région

La question est maintenant de savoir quelle
partie du corps se prête Ie mieux à I'identi-
fication. On salt que les ombres projetées sur
le filrn radiographique par les grands os tels
le bassin, Ie fémur et l'huméruer manquent
de détails ou 6ont brouillées à cause de la
grande quantité de tissu mou qui les entoure.
Ce tissu mou, de par sa densitéo tend à faire
dévier la trajectoire primitive du rayon X
et le film s'en trouve partiellement estompé.
Une élimination complète de ce défaut n'est
pas réalisable tant que la plus petite parcglle
de tissu mou fait dévier- urre part incalculable
d,e rayons X. Toutefois les os des extrérnités,
et en particulier ,les phalanges des mains,
sont si faiblement gainées de tissu mou' que
toute déviation de la radiographie est réduite
au minimum.

Une étude de radiographies digitales de
quelques personnes de différents âges montre
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que les phalangettes contiennent une grande
richesse de détails. En plus des détails osseu&
il y a des différences eensibles dans les
variantes de leur contour périphérique. Ce-
pendant les phalanges et les phalangines
ont dee gurfaces articuLaires sans traits cârac-
téristiques, et sont de moindre valeur pour
la coniparaison et I'identification.

Les planches I à 12 dee illustrations mon.
trente. clairement les desisins trabéculaires dee
phalangettes de personnes de sexe et d'âge
variés. En voici la liete:

Figure

L'auteur soutient que les différences innom-
brables ainsi révélées ne peuvent se rencontrer
deux fois chez des êtres différents, et que cee

dessine pourraient dotttter des preuves aussi
concluantes que les empreintes digitales pour
les besoins de I'identification.

Comme pour tous les objets formés par la
nature, I'os humain ne présente jamais une
dimension ou rhne forme fixe. Bien que d'un
aspect pareil à ceux de la même espèceo il
révèle à l'æil averti dee fifférences minimeso
mais distinctes. Ceô différenceeo telles qu'on
peut les discemer sur leg radiographies dee
phalangetteso four:rissent une base possiblo
pour la classification si elles sont reproduites
avec une grande fidélité, et eneuite mesuréee
avec exactitude.

Bien que cette tâche paraisse néoessiter Ia
science d'un anthropologiete combinée avec
celle d'un mathématicien, nous tenterons; dans
les limites de cet article, doexposer une théorie
générale de classification.

Essai d.e classitication

IJn examen superficiel des 12 spécimene
photographiques de phalangettes montre qu'i.l

I:
9.
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4:
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6:
7:
B:
9:

t0:
11 :
T2:
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Femme
Homme

>)

Femme
Homme
Femme

Homme

ans.22
26
37
4L
46
42
35
40
48
ZJ
26
46
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y a, au minimnm, trois traits anatomiques
saillants. Ces traits donnent un total de 9 fac-
teurs individuelso qui peuvent être utilisés
aux fine de classifieation. IIe figurart dans
lee illuêtratione de la manière euivante :

Ca.ractéristique 7

Crête épiphysaire
o,) négligeable
b/ modérément développée
c/ importante

Ftc. 6

Caractéristique 2
Ep,eron osseut(

a,/ absent
b,) d'une croissanoe moyenne
c,) entièrement développé

Caractértstique 3
Cavité médullaire

a) faible
b,/ moyenne
ci importante

2I4
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IJn examen approfondi des figures I à t2
montre que ces traits apparaidsent dans les
cas suivants :

Caractéristique 1

o,/ présente dans lee figures 2, 4, 5,10' Il.
b) >> >> >>

c) >>

Frc. l0

Caractéristiqwe 2

a) présente dans les figures 1,2, 41 5' 10' ll.
b) >> >>

c)>)>>>>>

Caractéristique 3
o) présente dans les figures 10,. ll, 12.
b) >> >>

c) >> >>

Frc. 1l Frc. 12
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l+ 2 Eperon osseux
\,

3 Caaité médullaire

<-A Largeur minimale ile la iliaph3rse

<- C Largeur maximale ile la. base

7 ,"ur" épiphysaire

I

B
Longueur totale ile I'os

Mesures

))

))

A (largeur minimale de la diaphyse) : 25 mrn,
B (longueur maximale de I'or) : 84 mm.
C (largeur maximale de la base) : 5l mm.

Il est intéressant de noter que cee trois
traits principaux Be rencontrent dane un
groupe de 12 perso.nes ehoisies au hasard.
Il paraît probable qu'un examen plu6 étendu
révélerait davantage de caractéristiques, per.
mettant la multiplication des indices de clas-
sement. Ne perdons pas de vue qu'un fort
pourcentage de phalanges peuvent corres-
pondre à une catégorie comlnune, et qutà
moins d'élargir le cadre de ces caractéris-
tiques anatomiques? tout système de classifi-
cation basé sur ces 6euls traits eerait eérieuse.
ment limité.

Mensuration de I'os

IJn autre facteuro la mensuration de l'os,
est encore suggéré par I'auteur comme digne
de considération. Ce facteur, s'il s'allie aux
différents traits anatomiques, perurettrait

assez de combinaisons <<caractéristiquesfme-
sures >> pour rendre possible la classification
des phalanges de toute la population cl'un
pays.

Un exemple de la marche à suivre est
donné ci-dessous, la figure I des illustrations
étant prise pour modèle :

Si nous reprenons maintenant les traits ana-
tomiques décrits précédemment? nous appli.
quons la description suivante à la figure I :

I(b), 2(a), 3(b), A.25, 8.84, C.51"

Il convient ici de noter que ,les mesures ert
millimètres de chaque spécimen photogra-
phique, bien que d'un rapport constant?
varient par le degré d'agrandissement de
l'image. Ce facteur instable, qui serait ur.
sérieux obstacle pour une classification exacte?
peut être résolu par une simple équation du
rapport de A: B : C.
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Arinsi pour

A:B

C:B

A:C

la figure I :

884:- A25
884 : r.65c5l
c51: _ : 2.04.A25

La description classificative finale' de la
figure I pourrait donc se lire ainsi: l(b)'
2(a), 3(b), A: B 3.36, C: B 1.65, A: C2.04 ou
d'urre façon plus eoncise : bab/3.36/I .6512.04.

Pour nous liwer à une étude comparative,
voir la table analytique des figures I à 12

d.es ilùustrations.
Il. ressort des détails de ce tableau quoil

n'est pas deux parmi les douze phalânges qui
soient identiques. Si toutefois il survenait un
doublet dans la combinaison << caractéristiques/
mesiures >> suggérée (ce qu'on peut tenir pour
possible), on aurait recours à la trabéculation
pour une comparaison décisive. La finesse du
détail trabéculaire peut être obtenue au
moyen d'un foyer tubulaire ultra'fin et d'un
film au grain très fin.

On observera que? dans certains cas, des
mesdres ne varient que de 5 mm, et pour
assurer une exactitude parfaiteo il est recom-
mandable d'agrandir vingt fois la pellicule
originale par projection sur un écran gradué.

Apitlication pretique

La législation permet de prendre les
empreintes digitales de criminels et de cer-
taines autres personnes; la collection de
New Scotland Yard en compte aujourd'hui
approximativement 750.000. Si maintenanto
ou daùs le futur, la législation permettait
de prendre la radiographie des phalanges, il
semble qu'une méthode d'identification nou*
velle et absolument concluante serait trouvée.
De telles radiographies pourraient être prises
dans n'importe quel poste de polioe ou prison
par un homme assermentéo avec un appareil
de la plus grande capacité, dont le coût et
l'installation ne dépasseraient pas 50 livres
sterlings. Cela ne revient toutefois pas à dire
que eette méthode doive ou puisse remplacer
celle des empreintes digitales ; on utilisera
celle-ci, établie depuis longtemps, tant que

Fiigures
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2

J

4
5

6
n

oo

9
l0
tl
T2

I
Mesures

B cA

Classillcation linale
B:C À

1.65
1.73
1.90
t.6B
2.02
L.57
1.61
1.91
L.74
r.85
L.92
r.Bl
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L.94
2.L6
2.\9
2.04
2.L9
2.t6
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les crirninels continueront à travailler sans
gants. Le procédé qui fait I'objet de cer
article serait néanmoins précieux comrne sys-
tème complémentaire, en raison du fait qu'il
fournit la seule preuve d'identification dans
les eas où le tissu mou est décomposé, mutilé
ou détruit d'une manière ou d'une autre.

La destruetion du tissu mou peut être envi-
sagée dans l'éventualité d'une g,uerre ato-
mique. Dans un pays surpeuplé comme I'An.
gleterre, où I'on peut s'attendre à de graves
accidents, il semble que le système d,identifi-
cation par ,la trabéculation de I'os soit préfé-
rable à celui qui dépend uniquement de
caractéristiques anatomiques exterrres. Sio en
des circonstanees effroyables, il était déeidé
que I'identité d'un grand nombre de cadavres
soit considérée comme secondaireo cette iden-
tité pourrair être établie ultérieurement par
I'amputation et la conservation d'une pha-
lange de chaque corps.

Tirer le cliché radiographique d'une pha-
lange est p,lus rapide, plus propre et caus€
moins de désagréments et dlnconvénients que
de prendre une empreinte digitale. En cas de
nécessité, on peut prouver Ie détail de la
radiographie d'une phalange de la même
manière que oelui d'une empreinte digitale.
L'un et l'autre systèmes seraient acceptés
comme preuves évidentes dldentité.

L'éventualité de modifications du détail
trabéculaire provoqué par la maladie ou par
une cause professionnelle a été prise en consi-
dération. L'effacement de détails par raréfae-
tion due à la tuberculoseo à la syphillis, et
I'arthrite rhumatismale, ainsi que la solidifi-
cation due à une maladie telle que celle de
Pageto ont été spécialement étudiés. Bien que
ces conditions pathologiques ne puissent être
complètement écartéeso c'est un fait cependant
qu'elles ne sont pas suffisamment couranteÊ
pour compromettre sérieusement la valeur de
Ia méthode d'identification proposée.

La possibilité d'altératiolns dues à la crois-
sance a été de même érudiée. Loidentification

d'un adolescent dépend de la valeur d'une
radiographie réeente. L'âge de la personne
radiographiée est toutefois de moindre impor-
tance entre 20 et 50 ans, car on ne suppose
pas qu'il y ait altération du dessin trabé-
culaire pendant cette période de la vie. On
estime aussi que toute altération de détail
due spécifiquement au grand âge serait insuf-
fisante pour empêcher une identification.

Utilité d.e ra.d.iographies << ante n',,otterrl >>

La valeur de I'empreinte digitale d'une
personne clécédée non identifiée dépend de la
possibilité de la comparer avec une empreinte
identique prise du vivant de cette perÊonne.
Parallèlement, Ia radiographie d'un os choisi
parmi dLs restes squelettigueso doit, pour
servir utilement à loétablissement d'une iden-
tité, être semblable à r.e radiographie << ante
mortem >> du même os.

Le cas du meurtre d'Albert Welch, à
Potters Bar, Middleaex, en l94B nous vient
à l'esprit. La preuve irréfutable que les restes
trouvés dans un étang du terrain de golf local
étaient ceux de Welch, n'a jamais été rap-
portée, e,t les raisonnements destinés à con-
vaincre le jury du Coroner furent basés
principalement sur des détails anthropomé-
triques péniblement obtenus. Une radiogra-
phie. << ante mortem >> de n'importe quelle
partie du corps de cet homme, prise à
l'hôpital local ou ailleurso aurait pu servir
de comparaisono et une preuve définitive
d'identité aurait été ainsi présentée,

La possibilité de trouver des radiographies
<< ante mortem >) pouvant servir de pièce de
comparaisono s'accroît dtannée en année : Des
milliers d'examens radiographiques sont en-
trepris chaque année dans les hôpitaux, soit
à la suite d'accidents, soit pour la détection
de maladies diverses. Malheureusement, il
'existe proportionnsllsment peu de clichés de
phalanges ; mais ceux de la cage thoracique
se comptent par millions, dont la plupart
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restent classés dans les arehives. Ces images
seules ouvrent une voie à I'enquête, lor+
qu'on trouve les restes d'un squelette non
identifié.

Si l'on ne perd pas de vue la position
prééminente que la cage thoracique tient dans
l'examen clinique, et si l'on garde à l'esprit
le nombre de radiographies de cette régiono
on déplor'e qu'elle ne contienne pas la variété
de détails qui se trouvent dans la phalange
terminale. On ne peut.toutefois pas soutenir
que deux cages thoraciques pourraient être
identiques. fl est regrettable que la région
des poumons, prédominants dans Ia cage tho-
racique, et qui offrent une variété considé-
rable de détails dans la personne vivante, soit
I'une des parties du corps qui disparaisse et
se décompose le ptrus rapidement après la
mort.

Une partie du thorax qui demande un
examen minutieux de la part du radiologue
est celle des cartilages intercostaux. Ce sont
des liens cartilagineux entre l'extrémité anté,
rieure de la côte et le sternumo qui, chez
l'adulte, subit des changements d'apparence
et de contexture dus au dépôt de eels calci-
ques (calcification). Bien que d'autres chan-
gements puissent survenir plus tard au courg
de la vieo on pense qu'il n'y aurait pas de
difficultés à démontrer que deux radiogra-
phies thoraciques prises à vingt ou trente anÊ
d'intervalle appartiennent à la même per-
sonne. La vanété de détails d'une radiogra.
phie de la cage thoracique se voit clairement
dans les figures 13 et 14 des illustrations ;
les flèches indiquent les calcifications.

Il n'est point du tout invraisemblable de
croire que la radiographie de la cage thora-
cique, maintenant largement pratiquée, sera
rendue à l'avenir obligatoire pour des raisons

de santé. Le fait qu'elle est obligatoire pour
les hommes des services publics et pour les
immigrants d.e certains pays du Common-
wealtho est un premier pas dans cette direc-
tion. Si cette obligation devient généraleo iI
est possible qu'en dépit du manque de variété
de détails des os du thoraxo lee clichés puis-
sent être utilisés comme méthode complémen-
taire pour l'établissement de I'identité. Pour
obtenir ce résultato une coordination étroite
entre la police et les services de santé natio-
nale serait nécessaire, particulièrement pour
la classification et la conservation en archiveso
des radiographies.

Pour les membres actifs des < H.M. Forces >)

il eemble certain qu'il y aurait une bonne
raison de prendre une radiographie de la
phalange terminale en même temps que de
celle du thorax. Ces deux clichés fourniraient
au seryice compétent un moyen d'identifica-
tion en présence de n'importe quelle éven-
tualité, ou presque.

En résumé

La complexité de I'anatomie hurnaine et la
multiplicité des différences anatomiques entre
un individu et un autre ont été considérées.
Des exemples ont été donnés sur la manière
scientifique d'élucider les problèmes de llden-
tificationo et une plus large application des
principes radiologiques établis a été discutée.
Une nouvelle méthode pour I'identification
des perso.ttes vivantes et mortes a été pro-
posée, et un essai a été. fait pour fournir une
base à la classifieation.

Arti,cl,e publi,é en anglai,s sows l,e ti,tre : < The
i,d,enti,fi,cati,on ol persons by æ-ray enami,nati,on ol
bone trabeculatio'n, ,r. Police Gol,lege Magazi,ne, Rgton-
on, Dunsmore, Warwickshire.
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