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Les temples et les 
sanctuaires prehistoriques 
Par An thony BONANNO 

Vue oerlenne du temple prlnc/pof d'Hogor Qlm avec I'espoce ouvert qui luI fait foce. 

JCl(;lis juges comme un sous-produit des grandes civilisations du proche-Orient, les temples 

megalithiques de Malte sont aujourd'hui consideres comme I'expression d'une culture tres 

particuliere sans aucune source d'inspiration externe et sans aucune innuence apparente vers 

I'etranger. Ce developpement culturel, rendu possible par une economie agricole efficace, par une 

organisation sociale aussi efficiente meme si elle est restee rudimentaire, et par une croyance 

profondement enra cinee dans de grands co ncepts re ligieux, est a I'origine de la conceptualisation 

et de la realisation de ces exploits d'ingeniosite architecturale que sont les temp les de Ggantija, de 

Tarxien, d'Hagar Qim et de Mnajdra. 

U cours de la periode qui 
s'ttend de 3600 it 2500 

av.J -C., une extraordinaire 

culture emergea, fleurit et 

fmalement disparut a Malre, un groupe 

de petites ues si rue a quelque 90 km au 

sud de la Sicile"'. Vers 4000 avo J-e. 
(probablement meme 1000 ans plus t6t), 

arriverent les premiers colons en prove

nance de SiciJe, d'al! I'on peut apercevoir 

ces ties dans des conditions clim atiques 

favo rables. Au cours du temps, cette 

Lo Usolle prlncipole" de l'hypogee de Hoi Soflleni dont les murs sont groves et {ollles pour 

imiter "orchitecture des temples. 

population se detacha progressivement 

de nle mere et du reste du monde, et 

developpa une remarquable culnlCe dans 
un isolement presque total(ll. 

Cette culture se manifeste essentiel

lement par trois expressions tres singu

lieres les temples megalithiques, les 

grands cimetieres son terrains tailles 

dans la roche et un art consomme qui 

leur es t assode. Le present article ne 

concerne que La premiere de ces trois 

expressions cul tu reUes. 

pressente qu'ils servaient egalement de 

centres po1itiqnes et economigues, de 

lieux de rassemblement et de redistri
bution des surplus de production( ~J. 

Contrairement aux sanctuaires des 

civili sations plus tardives, protohisto

riques e t histo riques, tds ceux du 

Proche-Orient, de l'Egee, de G rece au 

de Rome, les sanctuaires prehisto

riques maltais ne developperent pas Ie 

concept du temenOJ pour leurs espaees 

sac res ; jls oe possedaient aucun mur 

d 'enceinte enfermant un espacc 
ouved ' ). lis furent cons:us com me des 

constructions independantes a l'inte

rieur desquelles se de roula it tOute l'ac
tivi te religieuse. Le seul espace exte

rieur qnt semble avoir ete devolu a une 

activite reLigieuse collective, est un 
espace ouver t devant la f.1.s:aue monu

men tale du sanctuaire. C'esr ce que 

suggere un solide bane en pierre, de 
hauteur variable, s.itue Ie long de In 

faljade concave, probablement pr~vu 
pour faire asseoir une par tie ue la 

congregat io n, et par la prese nce de 
deux trollS rel ies, creuses dans Ie sol, 

normalement places juste en face de 

l'ent ree du temple. C es dernieres ont 

pu servir ;l des libations ou si mple

ment a attacher les animatL,{ avant 

qu'ils ne soienr conduits a l'interieur 

du temple. 

DEVElOPPE 

Bien que Ie concept du megal i
thisme ait pu atteind re ies iles maltaises 

de puis l'e:\:terieur, il existe suffisam ment 

de preuves pour t::xpJiquer la premiere 

conceptualisat ion et I'evolution gra

dueUe du plan de base du temple 

comme e tant un developpement pure

menr indigene. L'exemplaire Ie plus 

" T J,. ...... Vue de 10 fo~ode du temple occidental de Ta'Hograt (Mgorr). 

Les constructions megalithiques de 

cet te culnlre se distinguent par leur 

tatlie, Jeur complex i n~ , la symetrie de 

leurs plans et leur dessin archi tectural. 

Mieux connues sous k nom de 

'(temples", eUes apparaissent par 

groupes de deux, trois voire meme 

quatre, de sorte qu'i l serait plus correct 

de les appeler sancruaires. Le plan inte

rieur des espaces, les amenagements en 

pierre qui se sont conserves, les objets 
de la cuLture materielle ainsi que les 

expressions artist.iques retrOllvees a l'in

te rieur laissenr peu de douce quant a la 

narure essentiellement religieuse de ces 

constructionsOJ• D'autre partl les traces 

indi.rectes et la eomplexite de Ia societe 

qui les frequentait suggerent de fa~on 
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rudimentai re et Ie plus pr irnitif coonu 
jusqu'ici est ce1ui du pet.it "temple" 

orient"l du complexe de T a' Hagrat. 11 

consiSlC en plusieurs chambres e n 

forme de lobe regroupees autour d'une 

cour centrale. Les mUfS sont faits de 

deux ou trois assises inferieures de 

pierres relativemenr petites et informes, 

qui supporraienr probablement des 

mUfS en materiaux plus iegers, sans 

(;i-contre. Schema montrant les differentes 

elopes de r evolution du plan des temples 

maltois (d'apres Trump). 

A. Tambe taillee dons 10 roche n- 5, Xemx/ja. 

B. Plan lobe, temple est de To' Hagrat. 

C. Plan trirolie, temple ouest de Skorbo. 

D. Plan d 5 obsides. temple sud de Ggontijo. 

E. Plan d 6 obsides, temple central de Tarxien 

(choque echelle correspond a 3 m). 

CI-dessaus. Vue oerienne du comp/exe de 
Mnojdro. 

/!Qge suivonte. en bas. Vue aeTienne du 

temple du comp/exe de Ggontijo : temple 

nord (en haul) el temple sud (en bas). 

doute en brique crue. Son plan res

semble rant a celui d 'une des tombes 

collectives souterrrunes de Xernxija, que 

I 'hypothese d'une inspiration origin ale 
issue de ces espaees souterrains est 
generaJement acceptee(~) . D'autre part, 

Ie plan simple a lobes peut s'etre deve

loppe a partir de celui des huttes 

domestiques roodes ou ovales dont les 

vestiges ont ete mis au jour a Skorba. 

Qyelle que soit l'origine de I'idee 

initiale de cette s tructure religieusc 

construite en pierre sur Ie sol, a panir 

de ce point nous pouvons retracer un 

developpement lineaire presque syste

matique du plan des temples depuis Ie 

plus simple e t Ie plus irreguLer jusqu'au 

plus complexe et au plus symetrique. 

La premiere etape dans l'amel.iora

tion du dessin architectural du premier 

temple de Ta' Hagrat fur l'elabor. tion 

d'un plan masse ordonne et cquilibre de 

l'ediflce. La disposition devint presque 

parfaitement symetrique par la f(!duc

tion du nombre des pieces semi

circulaires a trois et par leur disposition 

triJoliee autour d'lIne cour rectangulaire. 

L'acces a I'interieur se faisai t par une 

entree monumentale triLthique situee 

en plein centre d'une fa~ade eHe aussi 

monumentale et concave. Le couloir 

situe derriere l'enrree et la cour rectan-

gulaire sur laquelle celui-ci debouche 

forment l'axe principal er unique de la 

construction. L'ensemble du systeme 

des murs interieurs est enferme et main

tcnu par un soli de mur exterieur en 
forme de fer a cheval. Tout ceei demeu

rera ie concept de base du plan d 'un 

temple pour tout Ie miUenaire suivant . 

Les meiUeurs representants de ct:;.:plan 

trifoLe sont Ie second temple de Ta' 

H agrar, Ie premier temple de Skorba e t 

cclui , relativement peti t, de Mnajdra. 

Plan ginerol du complue de To~;en 

L es temples qui suivent ne sont riell 

moins que des elaborations de cette 

idee de base. 11 app.rait que les trois 

pieces semi-circulaires commencerent a 
devenir trop pe tites pour repondre aux 

attentes d'une population croissante 

do nt la stnlCture sociale et la sophisti

cation culnlrelle devenaient de plus en 

plus complexes. Ainsi, a l'erape sui

vantc, deux pieces sllpplemcntaircs 

furent ajoutees a la partie frontale du 

plan trifolie, determinant de la sorte un 

plan a cinq absides, mais qui re tenait la 

rneme symetri e qu'autrefois. C'est ce 

qu 'il semble s'e tre passe dans Ie premier 

temple de Ggantija, sur Gozo. l ci, un 

vaste temple de forme trifoliee fut 

agrandi par l'addition de deux absides 

supplementaires en fat;ad e. O n aurai t 

pu s'attendre a ce que les deux 

chambres additio nneUes fussent plus 

grandes que les autres ; mais il semble 

que les construc teurs du premier 

temple de Ggantija aient realise que les 

pieces de ce d ernier etaient deja trop 

grandes, et ils se contenterent d'ajouter 

deux absides plus petites. 

L a grande majorite des temples 

subsistants appartient a 1a phase sui

van te de "evolution du plan ; celle-ci 

s'acheva par la suppression de la pro-
fonde abside terminale 

et son remplacement 

par une niche peu mar

quee. Le temple nord 

de Gg.ntija, les deux 

temples plus imposants 

de Mnajdra et Ie plus 

occidental des temples 

du complexe de Tarxien 

sont des IOodeles de ce 

type. La derniere etape 

de cerre evolution n'est 

represen tee que par un 

unique cxemple, l 'unite 

centrale de T anoen. 

EUe voi t une autre paire 

d'absides ajoutees aux 

quatre deja existantes, 

ce qui determine un 

plan constitue de trois 

palres d'abs ides en 

ord«~ de.croissa nt. 
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L'ARCHITFCTURC: 

Com me nous J'avons deja suggere} 
les temples malrais constituent des 

groupes d'unires independanres, quel

quefois combines pour parrager une 

fu~de commune au un mm d'enceinre 

commun, au encore les deux. En tant 

que tel, Ie temple est essentiellement 

concyu comme un systeme de murs 

internes determinant des espaces semi

circulaires disposes symerriquement 
autour d'une cour rectangulaire centrale. 

..-~t~.t 

A l'exterieur, cette disposition est enfer

mee par un mUf massif en forme de fer 

a cheval et une fa~ade route aussi mas

sive mais imposanrc ct harmuniellse

ment symerrique. Le rom c), .. terieur et I .. 

far;ade devaienr supporter Ie poids des 

pierres et de la terre qui remplissaien t les 

espaees intercalaires entre ellx-n1emes er 

les mUfS inrerieurs. L'effet general est 

cclui d'une stabilite de sri nee a resister a 

l'addition de poids due aux pluies des 

mois humides er qui, dans la plupart des 

cas, a survecu Jusqu'i nos JOurs. 

~n haul. Vue de fa fOf-ade du temple principal 

d'Hagar Qim. Noter 10 parfaite 

carrespondance avec /a maquette d'une 

faf-ade de temple de Tarxien (ci-@~L!§). 

Ci-con(r:§.. Plan du temple principal 

d'Hagar Qim. 

L'enw!e principale, Ie plus souvent 

unique acces a ,'jmerieur du temple, est 

une poete trilithique au centre d'llne 

fayade curviligne. Derriere eile, s10uvre 

une cour carree ou recrangulaire flan

quee de deux chambres scmi-circu la.i.res 

qui constitue une sorre de vestihu le. Le 

riche alignement de sculpnlres qui sub

sistc ~l Hal Tarxien suggere qu'il s'agis

sait de la partie la plus de coree du sanc

tuaire, destinee a impressionner Ie 

visiteur. D'apres ce que oous savons, il 

pellt s'etre agi de la seule partie acces

sible alL,( membres ordinai res de la 

congregation. L'espace est plmat limite 

e t il n'aurair pu accueillir plus de vingt 

personnes en meme temps. 

A Hagar Qim, a gauche de ce "ves

tibule", un grand nombre de statuettes 

en pierre caracteristiques representant 

un personnage corpulent enigmatique a 

ete trouve au cours d'une operation de 

nettoyage en 1848, ainsi qu'une dalle 

decoree de deux spi rales en relief er un 

petit aurel avec une plante mise en pot 

gravee sur chacun de ses qu arre cores. 

Le ~Ivesribulc" de Tarxien erait £lanque 

de banes en pierre peu eleves et deco-

reS de reliefs d 'une variete extraordi

naire de morifs en spirales. Cependant, 

ici Ie centre d'interet est une statue 

colossale d'une figure corpulenre carac

teristique qui dominait les environs de 

ses 3 m de haut. Dellx autels egalement 

deco res de spirales en relief se trou

vaient de chague core de l'enrree dans 

les deux paires d'absides suivantes. Avec 

dcux frises montranr des files d'ani

maux domestiques) et un grand nombre 

d'ossements animau."X trouves a l'inte

rieur et derriere run d'eux, ces autels 

suggerenr que la plupart des sacrifices 

d' animaux se deroulaient ici ; it n' exisre 

pas d'autre autel de ce rype a l'interieur 

du temple. 

Le second ensemble d'absides a ere 

construit a un niveau legerement plus 

cleve, de sorre que ron doit gravir une 

marchc bass€: er traverser un autre pas

sage trilithigue potu l'arteindre. Au bout 

Ci·dessus.. Partie in{erieure d'une statue 

colassale caracteristlque d'un personnage 

corpulent et enigmatique, et quelques 

elements d'architecture decares de spirales 

en relief dans la premiere obs/de droite du 

temple occidental de Ta(x/en. 

~i-,antre. Plan du camplexe dE! Ggantijo 

mantrant un mur exterieur enfermant deux 

temples,l'un ii clnq absides et I'autre d 

quatre abs/des et une niche. 
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reS de reliefs d 'une variete extraordi

naire de morifs en spirales. Cependant, 
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dcux frises montranr des files d'ani
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Le second ensemble d'absides a ere 

construit a un niveau legerement plus 

cleve, de sorre que ron doit gravir une 

marchc bass€: er traverser un autre pas

sage trilithigue potu l'arteindre. Au bout 
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de I'axe central se trouve 13 niche term i
nale ou l'abside peu profonde, situee a 
un niveau beaucoup plus haut (environ 

70 em). EUe ne pOllvait etce atteinte 

qu'en gravissant un bloc monoli.thique 

horizontal sculpte d'une spirale en reUef 

complexe. Le plan architectural ne laisse 

/ ' j 

'" 

'- .' .,-.. . , . '- ..... 
- , 

aucun dome quam a la fanctian de cette 

chambre inrerieure il s'agissai( du 

centre de gravi te de tout I'ediflce et Ie 

siege de quelque firuel eu ceremonie 

religieuse importance. Il ne faut pas 

s'etonner si o n sly refere souvent en la 
designa nt du rerme de ((Saint des saints". 

D'autres temples different de celui 

de Tarxien (temple 1) dans l'un ou 

r autre de ses details, mais pour I'esscn

tiel , ils suivent (OUS Ie meme modele. 

La repartition des espaces a l'interieur 
des temples et la hierarchisation de leur 

acces refletenr indubitablement Ie deve

loppement d'un ritue! religieux complique, 

Ci·contre. Extremite sud de ta fa~ode du 

temple de Ggantija, conservee jusqu'a une 

hauteur de 5 m. 

Ci·dessus. Premiere abslde droite du temple 

sud du complexe de Mnajdro avec un 

encorbelfement bien conserve. 

En bas. Petite maquette en pierre d'un 

temple trouvee (] Ta'Hograt (Mgarr). 

H. 0,045 m. 

probablement base sur une structure 

sociale eile aussi complexe. Etant donne la 
predominance marquante de la religion et 

de son expression dans 1a vie de cene 

communaute prehistorique maltaise, nous 

pouvons emcttre I 'hypothese que cene 

hierarcrue seciale eta..it tres certainement 

baste sur un pouvoir religieux exerce 

depuis ces structures etonnantes. 

Dans presque rous les temples, les 

murs internes des pieces semi-circulaires 

s'incLinent pour reduire la portee du toit. 

A Ggantija, cela est merveilleusement 

accompli par la technique cyclopeenne, 

de sorte qu'il est vraiment etonnant que 

ces murs soient encore debout et anei

gnent a certains endroits plus de 5 m de 

hauteur. Dans les derniers temples de 

T arxien, Hagar Oim et Mnajdra, les 

blocs ont ete regulierement et rectangu· 

lairement tailles, de fapn a ce qu'Us 

s'agencent bien les uns avec les autres et 

permenent un meilleur encorbellement. 

A Tarrien, meme les blocs ve rticaux 

inferieurs sant inclines vers l'interieur. 

Ce systeme d'encorbellement montn: 

clairement qu'il etait destine a recevoir 

un ta it. Bien qu'il so it presque assure que 

les pieces semi-circulaires etaien t cou

ver tes, i1 apparait cependant que les 

cours centrales ne l'e taient probablement 

pas, car on y a retrouve au centre des 

foyers en pierre qui auraien t requis un 

systeme d'evacua tion de la fumee. 

Il y a egalement quelques desac

cords sur Ie type de toit utUise. Les 

architec tes ont privilegie un sys teme de 

longues dalles de pierre s'etendant d'un 

cote fa l'autre des pieccs(81. Une pe tite 

maquette de temple provenant de 

Mgarr semhle prese nrer ce type de cou

verture. Les archeologues objectent que 

les dalles de pierre typiquement mal

taise ne pouvaient s'etendre sur une 

teUe distance sans se briser(9). II faut dire 

aussi qu'aucun ves tige de ce systeme de 

couverture n'a jamais ete retrouve a 1'in

terieur des temples au cours de leurs 

fouiUes, pas meme ceUes qui avait ete 

menees scientiflqueme nt et enregistrees 

correctement au XX·s., teiles les fouilies 

de Tarxien er Skorba. La premiere 

Ci-dessus. La chambre la plus interne du temple 

occidental de Tarxien. Noter Ie seull eleve dant 

10 surface est decoree de spirales en relief. 

Ci-contre. Premiere abside gauche du temple 

moyen de Tarxien. Noter I'ajustement 

"porfait" des blocs verticaux et leur leg ere 

inclinaison '1ers I'interieur. 

objection semble avoir ete rejctec au 

cours d'une seance d'archeologie cxpc

rimentale menee en 1999, et qui consis

tait a extraire d'une carriere plusieurs 

dalles de calcaire de 5 m de long et it les 

sou mettre a une charge de plus en plus 

lourde placee en leur centre. Eiles res is

terent jusqu'a une pression de 3 tonnes 
avant de se briser(! (ll. 

A une epoque OU Ie diffu sionnisme 

etait a I'ordre du jour, des comparaisons 

furent faites entre les temples maltais et 

les autres constructions megali th iql1es 

de Mediterranee et d'au-dela , et Ie phe

nomene megalithique fut entreVll 

comme un mouvement culture1 unifie 

qui s'e tendait d 'est en ouesrll) . Le plan 

masse avec un corridor rectangulaire 

conduisa nt a un systeme trifolie de 

pieces semi-circulaires disposees autour 

d'un espace central, trouve des simili

tudes dans certa ins des grands tertres et 

des tombes a couloirs du nord-ouest de 

l'Europe, en particulier a New Grange 

et it Knowth, dans la vallee de 1a Boyne, 

ainsi que dans les tombes de Carrow

keel, en Irlande(\}l. On trouve une simi

litude plus grande et pillS frappante 

encore (au niveau de la fa )'ade concave 

et de 1a disposition intern e des espaces) 

dans les nave tas et les tawas des iles 
BaJearesCI)). Mais, hien qu'il existe de 

fortes equivalences dans des aspects 

individuels ou dans des details, la com

binaison generale es t dans tous les cas 

tres differente. Se pose egalement Ie 

probleme de la data tion, suite aux revi

sions radiocarbones du cadre chronolo

gique traditionnel : tandis que les 

tombes a couloir de la vallee de la 

Boyne sont, selon certains, des cen

taines d'annees plus anciennes que les 

plus anciens temples maltais t les nave

tas des Baleares sont au moins cinq 

siecles plus tardives que la flO de la cul

ture des temples a Malte. 
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LES TECHNIQUES 
E CONSTRUCTION 

Le peti t temple oriental de Ta' 

Hagrat montre qu' au debut, des blocs 

de pierre non travailles, de taille relati

vement petite, etaient utilises pour 

constituer les deux ou trois premieres 
assises. E tant donne l'etroitesse des 

murs de ce temple, il est probable que Ie 

reste de leur elevation ait cte plus leger, 

en materiaux plus cohesifs, comme 

l'adobe ou les briques crues. On peut 

dire la meme chose pour Ie petit temple 

trifotie de Mnajdra et le petit temple a 
cinq absides sirue a l'est du complexe de 

Tarrien. PJus tard, des pierres dressees 

rela tivement peti tes et maniabies 

etaienr utilisees, souvent avec des moel

ions grossiers non tailles. Ces derniers, 

dont la form e imparfai te etait proba

blement due a la durete du calcaire 

corallin, ttaient principalement reserves 

aux murs exterieurs, de fas:on a rendre 

route la structure plus resistante aux 

inremperies, tandis que les pierces dres

sees ctaient en general employees pour 

les murs interieurs car Ie calcaire a glo

bigerincs, plus doux, ctait plus sensible 

a I'erosion, et permettai t d'obtenir une 

surface mieux polie. Ce choix de mate

rjaux implique une comprehension 

extf(!memen t prccoce des 

quali tes de construction et 

des proprietes phys iques 

de ces deux types de 
pierres de constructio n 

dispo nibles dans les Ues. 

Tamlis que les blocs de 

calcaire corallin avaient 

tendanee a se detacher 

d'eux-memes du sol 

rocheux par des proeessus 
naturels et qu'Us etaient des 

lors, par la juste epaissew et 

la variete de leur taille, 

rapidement prets a I'em
ploi, les blocs de construc

tion en calcaire plus doux 
devaienr en general etre 

extraits de carrieres. 

Aucune d'eUes n'a ete jus

qu'J present identifiee. 

Pion des temples Inferieur et moyen de 
Mnajdro. 

Les cons trucreurs des temples ont 

fa it un usage tres sage et tres econo

mique des ressources en pierre dispo
nibles dans la zone entourant Ie site de 

construction. Ainsi, lorsque des temples 

traienr construits sur des affieurements 

de globigerines, comme a Tarxien et 

Hagar Qim, seul ce type de pierre etait 

La deux/erne cbs/de dro/te du temple sud de GgontiJo. A notef fa technique "cyclopeenne" du 

mur interne fait de blocs de ,ofeoire corol/n non trovoilies qui controste avec les elements 
Internes realises dans un co/caire plus doux el tollle. 

CI·deS5fJ5. L'Jmposonte "boule" en pierre 
trouvee Ii l'interleur du c(met/ere sQuterro/n 

de Xoghro, d Gozo. 

Ci-contre. Groupe d'elemenls spheriques et 
cyUndriques en pierre pr~s de l'entr~e 

prine/pole du temple du complexe de Torxlen. 

En bas. 810c horizontal avec deux ensembles 

de trous dans lesquels on passolt des cordes 

pour {ocmler Ie transport. Temple de Torxlen , 

utilise. Dans les autres cas, comme a 
Ggantij. et Mnajdra, l'emploi de cal

caire co rallin plus dur est quas i general, 

certainement pour l'exterieur a cause de 

sa resistance plus haute aux intempe

ries. A Ggantija, pour les quelques ele

ments en calcaire plus dOlL'X utilises 

dans les passages lnterieurs et les ame

nagemenrs en pierre, les blocs (dont 

certains sont d'une taille considerable) 

ont ete transpo r H~s depuis les carrieres 

situees a quelques ki lomern;:s, au pied 

de la colline, jusqu'au site de construc

tion. Une utilisatio n plus large de caJ 

caire plus doux a ete faite a l'interieur 

du dernier temple construit a lVlnajdra . 

lei , rous les murs inrerieurs ont etc 

construits avec ce materiau qui a e te 

extrait et transporte au bas de la coUine 

sur une dis tance considerable. 

Un grand nombre de pierces rondes 

trouvees sur la plupart des sites de 

temples sont considerees comme ayam 

se rvi de rouleaux en pierre pour trainer 

de grands blocs de consrruction depuis 

leur Li eu d'extraction jusqu'au site de 

construction. Eiles presentent plusieurs 

mil1es et sonr generalement sphe riques, 

mais certaines o nt une forme cylin

drique. La variete de leur t.ilIe a pu ser

vir a co mpenser l'irregularite des sur

faces des blocs de construction. Ce qui 

est intriguanr , c'est que ces pierres ont 

ete abandonnees sur Ie site, dans l'en

ceinte du temple, longtemps apn!s leur 

ut ilisa tion lors des operations de 
construction, comme si elks avaien t 

acquis une certaine signifICation ritueUe 

qui nous echappe. Ce qui es t encore 

plus deconcertant, c'est Ja presence 

d 'exe mplaires tres grands de pierres 

spheriques a ('interieur des cimetieres 

collectifs souterrains de Hal Saflieni et 

de Xaghra, Gozo. On pense que le 

deplacement des blocs sur ces pierres a 

dQ etre effecrue au moyen de cordes les 

entourant ou inserees dans des tcous en 

forme de U specialement amenages sur 

leurs cotes. lis different des double

trous de meme type que l'on re trouve 

sur les blocs verticaux flanquant 

diverses portes d'entree a l'inte rieur des 

temples. Ces derniers ont do servir de 

montants avec des crapaudines suppor

tant des portes en bois. On connalt un 

troisieme type de trou double sur des 

surfaces horizon tales placees sur Ie sol. 

lis servaient de trous a libation, pour 
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extrait et transporte au bas de la coUine 

sur une dis tance considerable. 

Un grand nombre de pierces rondes 

trouvees sur la plupart des sites de 

temples sont considerees comme ayam 

se rvi de rouleaux en pierre pour trainer 

de grands blocs de consrruction depuis 

leur Li eu d'extraction jusqu'au site de 

construction. Eiles presentent plusieurs 

mil1es et sonr generalement sphe riques, 

mais certaines o nt une forme cylin

drique. La variete de leur t.ilIe a pu ser

vir a co mpenser l'irregularite des sur

faces des blocs de construction. Ce qui 

est intriguanr , c'est que ces pierres ont 

ete abandonnees sur Ie site, dans l'en

ceinte du temple, longtemps apn!s leur 

ut ilisa tion lors des operations de 
construction, comme si elks avaien t 

acquis une certaine signifICation ritueUe 

qui nous echappe. Ce qui es t encore 

plus deconcertant, c'est Ja presence 

d 'exe mplaires tres grands de pierres 

spheriques a ('interieur des cimetieres 

collectifs souterrains de Hal Saflieni et 

de Xaghra, Gozo. On pense que le 

deplacement des blocs sur ces pierres a 

dQ etre effecrue au moyen de cordes les 

entourant ou inserees dans des tcous en 

forme de U specialement amenages sur 

leurs cotes. lis different des double

trous de meme type que l'on re trouve 

sur les blocs verticaux flanquant 

diverses portes d'entree a l'inte rieur des 

temples. Ces derniers ont do servir de 

montants avec des crapaudines suppor

tant des portes en bois. On connalt un 

troisieme type de trou double sur des 

surfaces horizon tales placees sur Ie sol. 

lis servaient de trous a libation, pour 
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verser des offrandes liquides, au plus 
simplement pour attacher les animaux. 

Pour Ie transport et Ie placement 

des blocs clans la position voulue, un 
systeme de cordes et de leviers plus 

sophistique a da etre employe (les pou
lies n'existaient pas crant donne que les 
avantages de la roue n'ctaient pas 

encore cannus de ces anciens batis

seurs). La preuve de l'emploi de leviers 
provient d'entailles semi-circulaires 

decouvertes clans la partie inferieure de 
plusieurs blocs verticaux des sites de 

Hagar Qim et Tarxien. On ne connah 
rien de plus; puisqu'il n'existe aucune 

representation figuree de la methode de 
construction, naus ne pouvons qu'ex

tcapoler a partir de ce que nOllS 

connaissons des autres civilisations 
anciennes. En toute hypothese, nous 

pouvons supposer que l' erection et Ie 
positionnement des orthostates les plus 

bas se faisait grace a un systeme iden
tique a celui utilise pour Ie dressage des 

blocs monumentaux de Stonehenge et 

Avebury en Angleterre. La principale 
difference est que dans Ie cas de Malte, 

les blocs verticaux inferieurs n'etaient 

pas inseres dans des trous specialement 

creuses dans Ie sol mais reposaient 
directement sur la roche nivelee ou sur 

des blocs horizontaux places intention

nellement pour creer un lit de pose. 

On a beaucoup dit et ecrit sur l'ajus
tage parfait de ces blocs verticaux, par
ticulierement a Tarxien(14) . Cependant, 

on doit relever que cet ajustement est 
limite au cote taille de la face visible des 

murs interieurs ; les cotes de ces memes 

blocs ne sont pas evases de fa~on ales 
faire cadrer avec les autres. Les murs 

internes ont ete consolides en imbri

quant les blocs trapezo'idaux alternati
vement inverses. 

Le mur exterieur semble avoir 
acquis sa forme standard des les pre

mieres phases de la construction des 

temples, comme Ie montrent Ia petite 
maquette de temple trouvee dans Ie 
plus ancien sanctuaire de Ta' Hagrat et, 
en echelie reelie, Ie complexe de Ggan

tija. A part la fa,ade, l'assise la plus 
basse est constituee de blocs verticaux 
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places radialement alternant avec 

d'autres poses tangentiellement. lIs 
supportent une serie d'assises regulieres 

ou presque regulieres de blocs reposant 
horizontalement. Toute la structure est 

legerement inclinee vers l'interieur. Sur 

la fa,ade, les dalles plates de l'ass ise 
inferieure sont entourees de blocs puis

san ts sur leur bord exterieur et par des 
poteaux verticaux de la porte trili

thique. Ce systeme structurel demeu
rera la norme pour les murs exterieurs 
jusqu'a la fin. 

On peut dire la meme chose pour 
les assises superieures, composees de 

blocs horizontaux de plus petites 
dimensions, et pour lesquelles, comme 

r, 

on Ie note deja a Ggantija, on a recher

che et obtenu un certain degre de regu
!arite, a la fois sur la fa~ade et a I'arriere 

du temple meridional. Cet appareil 
deviendra de plus en plus regulier, avec 

plusieurs assises de dalles rectangu
!aires, proches parfois des pierres de 

taille, comme on peut Ie voir dans les 
temples tardifs de Hagar Qlm et 

Tarxien ; c'est ce que reproduit presque 
fidelement la maquette de la fa,ade 
d 'un temple retrouve a Tarxien. 

Pour Ie montage et Ie positionne
ment des blocs horizontaux des assises 

superieures, de meme que pour les toi
tures - a condition qu'elles aient ete 

effectivement formees de dailes 

Page orecedente. Oessin representant 
une machine d bascule qui a pu etre utilisee 
pour hisser de grands blocs de pierre 
destines d etre places au sammet 
des blocs verticaux. 

Ci-contre. Premiere obside droite 
du temple oriental de Torxien. Noter 
I'ajustement "parfait" 
entre les blocs verticaux. 

horizontales - on peut supposer qu'un 

plan incline, forme d'un remplissage de 
terre, qui pouvait etre enleve a la fin du 
travail, etait utilise. Ce dispositif est 

bien connu en Egypte ancienne et 
ailleurs. D'autre part, un dispositif sup
porte par un cadre en bois aurait pu etre 
une solution plus savante et plus rapide. 
Mais nous n'avons aucun moyen de 

verifier ces hypotheses. 
O n a egalement compare les tech

niques de construction des temples mal

tais avec ceiles des structures megali
thiques d'autres cultures situees a l'est et 

a l'ouest de la Mediterranee. Le systeme 
d'encorbeilement debordant - similaire 

mais en realite plus sophistique - des 
tholoi myceniennes a ete pris comme 
source d'inspiration pour l'emploi de 

cette technique dans les temples maltais 
et dans la construction des ta/ayotJ des 

lies Baleares, ainsi que dans les tours des 
nouraghes de Sardaigne. Leur datation 

au carbone 14 a remis en question ce 
point de vue, en situ ant les derniers 
temples maltais aux alentours de 2500 
avo ] .-C. - soit bien 1000 ans avant les 

tholoi myceniennes et les expressions de 
cette meme technique de la Mediterra
nee occidentale. L'idee de l'encorbelle

ment apparait bien plus tot dans cer
taines tombes a couloirs du nord-ouest 

de l'Europe, mais eile y est beau coup 
plus simple, s'agissant sans doute d'une 

technique a l'essai utilisee pour la cou
verture de la chambre funeraire a l'ex
tremite du corridor d'acces. 

En considerant toutes ces choses, 
on peut finalement condure que la 

combinaison de leur but, du dessin 
general de leur plan masse et de leur 
elevation, de leur technique de 

construction, de l'emploi et de la mani
pulation des pierres, fait des temples 

maltais une expressIOn cultureile 

unique, tres differente des manifesta
tions architecturales des autres 

constructions megalithiques. 
Apres 2500 avo J. -C., plus aucun 

temple n'est construit dans les lies mal

taises. Vers 2000 avo ].-C., ces dernieres 
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verser des offrandes liquides, au plus 
simplement pour attacher les animaux. 

Pour Ie transport et Ie placement 

des blocs clans la position voulue, un 
systeme de cordes et de leviers plus 

sophistique a da etre employe (les pou
lies n'existaient pas crant donne que les 
avantages de la roue n'ctaient pas 

encore cannus de ces anciens batis

seurs). La preuve de l'emploi de leviers 
provient d'entailles semi-circulaires 

decouvertes clans la partie inferieure de 
plusieurs blocs verticaux des sites de 

Hagar Qim et Tarxien. On ne connah 
rien de plus; puisqu'il n'existe aucune 

representation figuree de la methode de 
construction, naus ne pouvons qu'ex

tcapoler a partir de ce que nOllS 

connaissons des autres civilisations 
anciennes. En toute hypothese, nous 

pouvons supposer que l' erection et Ie 
positionnement des orthostates les plus 

bas se faisait grace a un systeme iden
tique a celui utilise pour Ie dressage des 

blocs monumentaux de Stonehenge et 

Avebury en Angleterre. La principale 
difference est que dans Ie cas de Malte, 

les blocs verticaux inferieurs n'etaient 

pas inseres dans des trous specialement 

creuses dans Ie sol mais reposaient 
directement sur la roche nivelee ou sur 

des blocs horizontaux places intention

nellement pour creer un lit de pose. 

On a beaucoup dit et ecrit sur l'ajus
tage parfait de ces blocs verticaux, par
ticulierement a Tarxien(14) . Cependant, 

on doit relever que cet ajustement est 
limite au cote taille de la face visible des 

murs interieurs ; les cotes de ces memes 

blocs ne sont pas evases de fa~on ales 
faire cadrer avec les autres. Les murs 

internes ont ete consolides en imbri

quant les blocs trapezo'idaux alternati
vement inverses. 

Le mur exterieur semble avoir 
acquis sa forme standard des les pre

mieres phases de la construction des 

temples, comme Ie montrent Ia petite 
maquette de temple trouvee dans Ie 
plus ancien sanctuaire de Ta' Hagrat et, 
en echelie reelie, Ie complexe de Ggan

tija. A part la fa,ade, l'assise la plus 
basse est constituee de blocs verticaux 
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places radialement alternant avec 

d'autres poses tangentiellement. lIs 
supportent une serie d'assises regulieres 

ou presque regulieres de blocs reposant 
horizontalement. Toute la structure est 

legerement inclinee vers l'interieur. Sur 

la fa,ade, les dalles plates de l'ass ise 
inferieure sont entourees de blocs puis

san ts sur leur bord exterieur et par des 
poteaux verticaux de la porte trili

thique. Ce systeme structurel demeu
rera la norme pour les murs exterieurs 
jusqu'a la fin. 

On peut dire la meme chose pour 
les assises superieures, composees de 

blocs horizontaux de plus petites 
dimensions, et pour lesquelles, comme 

r, 

on Ie note deja a Ggantija, on a recher

che et obtenu un certain degre de regu
!arite, a la fois sur la fa~ade et a I'arriere 

du temple meridional. Cet appareil 
deviendra de plus en plus regulier, avec 

plusieurs assises de dalles rectangu
!aires, proches parfois des pierres de 

taille, comme on peut Ie voir dans les 
temples tardifs de Hagar Qlm et 

Tarxien ; c'est ce que reproduit presque 
fidelement la maquette de la fa,ade 
d 'un temple retrouve a Tarxien. 

Pour Ie montage et Ie positionne
ment des blocs horizontaux des assises 

superieures, de meme que pour les toi
tures - a condition qu'elles aient ete 

effectivement formees de dailes 

Page orecedente. Oessin representant 
une machine d bascule qui a pu etre utilisee 
pour hisser de grands blocs de pierre 
destines d etre places au sammet 
des blocs verticaux. 

Ci-contre. Premiere obside droite 
du temple oriental de Torxien. Noter 
I'ajustement "parfait" 
entre les blocs verticaux. 

horizontales - on peut supposer qu'un 

plan incline, forme d'un remplissage de 
terre, qui pouvait etre enleve a la fin du 
travail, etait utilise. Ce dispositif est 

bien connu en Egypte ancienne et 
ailleurs. D'autre part, un dispositif sup
porte par un cadre en bois aurait pu etre 
une solution plus savante et plus rapide. 
Mais nous n'avons aucun moyen de 

verifier ces hypotheses. 
O n a egalement compare les tech

niques de construction des temples mal

tais avec ceiles des structures megali
thiques d'autres cultures situees a l'est et 

a l'ouest de la Mediterranee. Le systeme 
d'encorbeilement debordant - similaire 

mais en realite plus sophistique - des 
tholoi myceniennes a ete pris comme 
source d'inspiration pour l'emploi de 

cette technique dans les temples maltais 
et dans la construction des ta/ayotJ des 

lies Baleares, ainsi que dans les tours des 
nouraghes de Sardaigne. Leur datation 

au carbone 14 a remis en question ce 
point de vue, en situ ant les derniers 
temples maltais aux alentours de 2500 
avo ] .-C. - soit bien 1000 ans avant les 

tholoi myceniennes et les expressions de 
cette meme technique de la Mediterra
nee occidentale. L'idee de l'encorbelle

ment apparait bien plus tot dans cer
taines tombes a couloirs du nord-ouest 

de l'Europe, mais eile y est beau coup 
plus simple, s'agissant sans doute d'une 

technique a l'essai utilisee pour la cou
verture de la chambre funeraire a l'ex
tremite du corridor d'acces. 

En considerant toutes ces choses, 
on peut finalement condure que la 

combinaison de leur but, du dessin 
general de leur plan masse et de leur 
elevation, de leur technique de 

construction, de l'emploi et de la mani
pulation des pierres, fait des temples 

maltais une expressIOn cultureile 

unique, tres differente des manifesta
tions architecturales des autres 

constructions megalithiques. 
Apres 2500 avo J. -C., plus aucun 

temple n'est construit dans les lies mal

taises. Vers 2000 avo ].-C., ces dernieres 
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