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la Revue archéologique de Narbonnaise :  
cinquante ans de publications scientifiques

La Revue archéologique de Narbonnaise 
(RAN), créée en 1968 par Hubert Gallet 
de Santerre (voir notre encadré, p. 9), a 
fêté en 2018 ses cinquante ans d’existence. 
Cette publication qui, au fil des années, 

a su se faire une place dans les revues régionales 
d’archéologie française a connu d’importantes 
évolutions depuis sa création. Ces changements ont 
été imposés par des choix éditoriaux tout autant 
qu’ils ont résulté de l’évolution de l’édition et de 
nos pratiques de travail, avec le développement de 
l’informatique, du « tout numérique » et l’apparition 
d’internet, qui est désormais le prolongement naturel 
de toute revue scientifique « papier » quand il n’en 
devient pas l’unique support. Mais ces évolutions 
sont également le reflet des transformations de 
l’archéologie, de sa professionnalisation, ainsi que du 
développement des opérations préventives en France 
dans le sillage de l’évolution de la législation dans ce 
domaine. 

C’est en feuilletant les numéros de la RAN, depuis 
le 1er tome, paru en 1968, jusqu’au dernier, le double 
numéro 50-51, sorti en mai 2019, que vous, lec-
teurs, tenez dans vos mains ou découvrez sur per-
sée.fr, et en interrogeant les personnes qui ont fait 
vivre cette publication, que nous vous proposons de 
suivre le chemin parcouru par la revue durant ces 
cinq  dernières décennies.

1. L’évoLution des couvertures de La Revue

aRchéologique de NaRboNNaise : un marqueur

des changements de directeur et de tuteLLe

Blanc, jaune, orange ou bleu ? Fond monochrome 
sobre et classique ou photographie de charme d’une 
ville antique se découpant sur un ciel provençal 
bleu étincelant ? Un peu comme la sigillée de La 
Graufesenque a vu évoluer ses formes au cours des 
décennies, la revue a changé de peau à plusieurs 
reprises au fil du temps : l’apparition du numérique 

et les progrès de l’impression y sont certainement 
pour beaucoup, ainsi que la volonté de répondre à 
l’évolution des goûts des lecteurs. Mais, comme on 
va le voir, ces différentes métamorphoses ont sur-
tout correspondu à des étapes de son histoire, à des 
changements de direction, toujours choisis, ou à des 
modifications institutionnelles, souvent subies.

L’analyse de tous les numéros de la revue a permis 
de déterminer une évolution des ouvrages (fig. 1) : 
cinquante ans d’existence, voilà qui suffit à établir la 
première typo-chronologie de la RAN ! La forme, le 
décor et les différentes inscriptions dactylographiées 
présentes sur les couvertures peuvent nous rensei-
gner sur l’histoire institutionnelle de la publication. 

La première couverture (COUV-RAN 1) de la revue a 
été utilisée de 1968 (Tome 1) à 1981 inclus (Tome 14) 
(fig. 1 et 2). Ces numéros ont mal vieilli, le fond à 
l’origine blanc est devenu, sur la plupart des exem-
plaires conservés, jaunâtre. Cette usure est fréquente 
sur ce type de matériaux non plastifiés. Cette couver-
ture était le reflet de son temps, « très années 1960 » 
pour reprendre les mots de G. Aubin dans l’Enquête 
sur les revues d’archéologie du territoire natio-
nal qu’il a menée pour le Ministère de la Culture 
en 2007. Si l’absence d’image sur la couverture est 
notable, on remarque en bas de page la mention des 
acteurs qui ont contribué à la publication de la revue : 
le Centre National de la Recherche Scientifique, les 
Universités de Provence (Aix-en-Provence) et de 
Montpellier, ainsi que l’éditeur parisien De Boccard, 
diffuseur officiel des premiers numéros de la revue. 
Ces renvois sont à mettre en lien avec le statut de la 
RAN qui, lors de sa création, n’était pas une revue 
propre du CNRS, mais bénéficiait seulement du sou-
tien de cette institution et des deux grandes universi-
tés du Sud de la France, Aix et Montpellier. La RAN 
fonctionnait alors sur une base associative, sous l’im-
pulsion de son créateur et directeur, Hubert Gallet de 
Santerre (fig. 2).
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Le deuxième grand ensemble de couverture, la série 
COUV-RAN 2, correspond aux numéros publiés 
entre 1982 et 2002. Deux variantes ou types la consti-
tuent : les COUV-RAN 2A et les COUV-RAN 2B.

Le premier type (COUV-RAN 2A) est utilisé de 1982 
(Tome 15) à 1996 (Tome 29). Il se caractérise par un 
décor constitué d’une photographie en couleur du 
site archéologique de Glanum (Bouches-du-Rhône), 
site emblématique de l’archéologie méridionale en 
raison de son exceptionnel état de conservation. Le 
ciel apparaissant sur la photographie à fait l’objet 
d’un traitement numérique afin d’homogénéiser sa 
couleur. Le titre de la revue ressort sur ce fond bleu 
ciel vif et arbore une police originale. Ces éléments 
de présentation pourraient indiquer l’émergence des 
outils numériques dans l’édition de la publication. 
On remarque en bas à droite la présence du logo du 
CNRS ainsi que la mention « CNRS ÉDITIONS ». 
Il n’est plus besoin de développer : l’organisme de 
recherche est désormais connu, et reconnu, et son 
développement en toutes lettres est devenu super-
flu. De fait, ce logo marque un changement notable 
de statut : à partir de 1982, la revue perd son carac-
tère associatif et devient une publication entièrement 
gérée par le CNRS. 

Le second type (COUV-RAN 2B), qui prend chrono-
logiquement la suite du précédent (1997-2002), se 
caractérise par une utilisation d’effets numériques 
que l’on qualifierait aujourd’hui de « débridée ». La 
couverture reprend la même photographie du site 
de Glanum que celle utilisée dans le type COUV-
RAN 2A, mais elle est ici recadrée sur le quartier 
monumental de l’agglomération antique. L’image a 
subi d’autre part un important traitement numérique 
qui rend visible les différents pixels de l’image et joue 
sur les contrastes. La photographie ainsi modifiée est 
imprimée en jaune et gris anthracite. La suppression 
de la mention du CNRS accompagne un nouveau 
changement de statut de la revue, qui revient dans le 
giron de l’association de la Revue archéologique de 
Narbonnaise. L’aide financière du CNRS est réduite 
de façon significative. La publication survit grâce à 
l’aide apportée par le Ministère de la Culture qui sou-
tient à partir de 1997 le réseau des revues scientifiques 
interrégionales en archéologie. C’est à partir de cette 
période que la RAN est distribuée par le service d’édi-
tion de l’Université Paul-Valéry-Montpellier III : les 
Presses universitaires de La Méditerranée (PULM).

Figure 1
Évolution typologique  

de la couverture de la RAN 
de 1968 à nos jours.

Figure 2
Rapport entre l’évolution des couvertures et l’évolution institutionnelle de la RAN.

Hubert Gallet de Santerre Christian Llinas Pierre Garmy Sandrine Agusta-BoularotMichel
Bats

1968 1980-1981 2002-2003 2006-2007 2013-2014

CNRSAssociation Association

COUV-RAN 1 COUV-RAN 2A COUV-RAN 3A COUV-RAN 3B

1982 1997 2003 2009

2B

directeur
de la publication

organisme
tutélaire

couverture
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À partir de 2003 (Tome 36), le changement de cou-
verture est radical et correspond à la série COUV-
RAN3. Il n’y a plus de photographie mais le titre de 
la revue est bien mis en évidence au centre de la page. 
Si les initiales n’étaient jusque-là pas traitées diffé-
remment du reste du titre dans les tomes précédents, 
elles sont ici mises en évidence autant sur la couver-
ture que sur la tranche des ouvrages. Deux couleurs 
prédominent, le bleu marine et l’orange, qui sont, 
avec une frise à rinceaux qui suffit désormais à sug-
gérer le monde antique, les seuls éléments de décor 
de la première page de couverture. Le choix de cette 
nouvelle « identité visuelle de la revue » correspond 
à l’arrivée d’un nouveau directeur de publication, 
Michel Bats, qui remplace alors Christian Llinas, à 
la tête des publications depuis 1981 (fig. 2). 

C’est encore la maquette de cette couverture que 
nous utilisons aujourd’hui, même si certains élé-
ments ont été modifiés en 2009 (COUV-RAN 3B). 
La frise à rinceaux a en effet été remplacée par 
une nouvelle frise, plus aérée. Cette dernière ne se 
poursuit plus sur la tranche comme sur les exem-
plaires de  COUV-RAN 3A (fig. 1). Sur l’épine on 

voit apparaître dorénavant une fleur d’acanthe vue de 
face. Enfin, depuis la fin des années 2000, la cou-
verture est imprimée en quadrichromie. Ces modi-
fications, opérées par Pierre Garmy qui dirigea les 
publications de 2007 à 2013 (fig. 2), semblent avoir 
été une réponse aux critiques émises par le Ministère 
de la Culture lors d’un rapport rendu en août 2007, 
qui déplorait que la couverture de la RAN ne soit pas 
imprimée en quadri chromie.

2. articLes et statistiques : L’histoire 
de L’archéoLogie nationaLe au miroir de 
La Revue aRchéologique de NaRboNNaise 

L’évolution de la couverture de la revue a été le reflet 
de ses changements de « cadre », directeur ou tutelle. 
Venons-en à son contenu. Un demi-siècle d’existence, 
plus de six cents articles publiés, de nombreux lec-
teurs au-delà des frontières. Interrogés au prisme 
des statistiques, ces articles nous dévoilent quelles 
furent, au fil des ans, les grandes tendances de la 
recherche archéologique, les territoires concernés, 
le statut des contributeurs et les thématiques traitées 
dans ses colonnes.

Fig. 1 – 

En 1968, la Revue archéologique de Narbonnaise est née ; sa création est l’œuvre de la ténacité d’un homme qui pensait que 
« Gallia ne peut suffire à tout »1 : Hubert Gallet de Santerre. 

Sorti des bancs de l’École normale supérieure et l’agréation de lettres classiques en poche, il est happé rapidement par les études 
d’archéologie grecque puisqu’il intègre en 1943 l’École française d’Athènes (EFA), en tant que membre de l’institution. Il demeura 
huit ans en Grèce où il occupa notamment le poste de secrétaire général de l’EFA. Il consacra une grande partie de son temps à la 
réalisation  d’opérations archéologiques à Délos.

Au terme de son séjour athénien, il revint dans le Midi de la France où il était né (Marseille). Il s’installa à Montpellier, où il occupa, 
à partir de 1953, la chaire d’archéologie classique de l’Université dont il devint le doyen en 1967. Malgré un intermède en tant que 
recteur de l’académie de Dijon (1968-1973), il occupa son poste de professeur à Montpellier jusqu’à sa retraite en 1984. 

Il aurait pu, au vu de son expérience athénienne, poursuivre ses recherches en archéologie classique en travaillant sur les plus 
grands sites antiques de Grèce, mais il préféra mettre en avant l’archéologie régionale du Midi de la France. Il a d’abord dirigé, dès 
le début des années 1960, les fouilles archéo logiques d’Ensérune, où il forma de nombreux étudiants qui devinrent ensuite ensei-
gnants à l’université ou chercheurs au CNRS. Il joua ainsi un rôle majeur dans les recherches sur la période pré-romaine et dans 
le développement de la protohistoire du Midi de la France comme domaine de recherche spécifique. Il prit ensuite l’initiative de la 
création de la Revue archéologique de Narbonnaise pour donner une place aux études archéologiques qui y sont menées, afin de 
faciliter les comparaisons entre les découvertes et développer les échanges scientifiques à leur sujet. 

Il aura au cours de son existence publié sur tous les fronts, autant sur la Grèce (Délos) que sur l’Afrique du Nord (Kerkouane) et 
la Gaule Narbonnaise (Ensérune), en abordant plusieurs spécialités de l’archéo logie et de l’histoire (architecture, céramologie, 
commerce, contacts de culture…). Fin connaisseur du Midi de la France, chercheur polyvalent et curieux, formé à l’archéologie 
classique et farouche défenseur de la Protohistoire comme discipline à part entière, il fit de la RAN, dès sa naissance, une revue 
polyvalente aux contenus diversifiés, ce qu’elle est restée pendant un demi-siècle grâce à l’implication de ses directeurs successifs.

1. Cette citation est issue de l’hommage rendu à Hubert Gallet de Santerre par Christian Llinas dans le tome 23 de la RAN.

hubert gaLLet de santerre (1915-1991), fondateur de La RaN
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La Revue archéologique de Narbonnaise 
et le territoire

La RAN fait partie d’un important réseau de revues 
d’archéologie interrégionales, parmi lesquelles 
on compte également, pour la période antique, la 
Revue du Nord, la Revue archéologique de l’Ouest, 
Aquitania, la Revue archéologique de l’Est et la 
Revue archéologique du Centre de la France. L’en-
semble de l’hexagone se trouve ainsi couvert. Ces 
revues sont soutenues par le Ministère de la Culture 
et aussi, pour certaines d’entre elles, par le CNRS. 
La répartition du territoire français entre ces diffé-
rentes revues n’est pas stricte, des recouvrements et 
chevauchements sont ici et là possibles. Si les aires 
géographiques dont traitent la plupart de ces revues 
ne sont pas clairement définies selon des entités 
administratives précises, il n’en est pas de même 
pour la RAN. Le vaste territoire – des Pyrénées au 
lac Léman – couvert par la revue a été strictement 
défini et possède le mérite d’être cohérent avec l’arc 
chronologique traité : il correspond aux limites de 
l’ancienne province romaine de Narbonnaise qui a 
donné son nom à la publication. Mais tout le territoire 
de la province romaine est-il bien représenté au sein 
des contributions parues dans la RAN depuis 1968 ?

Après analyse des six cents articles parus dans 
la revue, il apparaît que les travaux publiés se 
concentrent essentiellement sur les anciennes 
régions du Languedoc-Roussillon (auj. Occitanie) 
et de Provence-Alpes-Côte d’Azur (auj. Région 
Sud) (fig. 3) et plus particulièrement sur les dépar-
tements longeant la Méditerranée, notamment 
 l’Hérault et les Bouches-du-Rhône. L’importance 
des recherches menées dans ces deux départements 
par les Universités de Provence (auj. Aix-Marseille 
Université) et de Montpellier et par les deux grands 
laboratoires du CNRS en Antiquité, le Centre 
Camille Jullian d’Aix et l’USR de Lattes – désor-
mais basée à Montpellier et intitulée Archéologie 
des Sociétés Méditerranéennes – explique aisément 
cette suprématie. Il faut y ajouter l’urbanisation 
croissante qu’ont connue les départements litto-
raux dans les dernières décennies et la réalisation de 
grands projets d’intérêt public (LGV Méditerranée, 
autoroute A75, doublement de l’A9, contournement 
ferroviaire de Nîmes et de Montpellier, etc.) qui ont 
multiplié les opérations d’archéologie préventive. 
Les fouilles conduites, que ce soit par l’Inrap, des 
opérateurs privés ou les services archéologiques 
des collectivités territoriales – certaines particuliè-
rement dynamiques comme les communes d’Aix-
en-Provence et de Fréjus ou les départements du 
Vaucluse et du Var – ont concouru à l’augmentation 
significative du nombre de contributions relatives à 
ces territoires. Les articles traitant des départements 

pyrénéens ou alpins sont, quant à eux, nettement plus 
rares. Certes les prescriptions y sont moins nom-
breuses, mais cela s’explique aussi par la concur-
rence d’autres revues présentes sur ces territoires 
situés en périphérie de la Narbonnaise. C’est ainsi 
que Aquitania, dont certains membres du comité 
de lecture sont rattachés à l’université de Toulouse, 
recueille un nombre important des publications sur 
l’ouest de la Narbonnaise. De la même manière, la 
Revue archéologique du Centre de la France, en 
lien étroit avec l’Université de Lyon, publie un grand 
nombre des études portant sur le nord-est de l’an-
cienne Provincia. L’urbanisation, l’emplacement des 
unités de recherches ainsi que l’influence d’autres 
revues interrégionales dans les zones périphériques 
de la province romaine expliquent donc la réparti-
tion des études parues dans la RAN (fig. 3).

En plus des recherches menées sur un territoire 
restreint, de très nombreux articles parus dans la 
RAN concernent une zone d’étude plus importante 
en phase avec les réalités historiques. On comp-
tabilise ainsi 96 contributions abordant plusieurs 
départements, voire parfois la Narbonnaise dans son 
ensemble (fig. 3). L’importance de ce type de publi-
cations confirme l’utilité des revues interrégionales. 
Elles sont en effet capables de présenter des études 
de cas sur des aires restreintes, tout aussi bien que 
des raisonnements à plus grande échelle sur des 
 entités géographiques et historiques pertinentes.

La RAN et les acteurs de l’archéologie

La Revue archéologique de Narbonnaise a suivi toute 
l’évolution de l’archéologie en France. L’analyse des 
organismes de rattachement des auteurs (fig. 4) per-
met de mettre en évidence ces changements1. Si les 
auteurs, dans les années 1990, sont principalement 
rattachés à des universités ou au CNRS, les autres 
contributeurs (Afan, services régionaux de l’archéo-
logie, collectivités territoriales…) sont nettement 
moins représentés. Parmi eux, il convient tout de 
même de souligner l’importance des chercheurs 
indépendants, le plus souvent archéologues béné-
voles passionnés, en un temps où il était fréquent que 
les autorisations de fouilles soient accordées à des 
associations archéologiques locales.

Si cette répartition des auteurs continue jusqu’au 
début des années 2000, la création de l’Institut 
national d’archéologie préventive, l’Inrap, en 2002, 
a eu pour effet d’augmenter les contributions des 

1. Notre étude démarre à partir de 1994 (Tome – 27/28), les 
données relatives à chaque contributeur étant absentes dans les 
numéros précédents.
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auteurs provenant de cette archéologie jadis appe-
lée « de sauvetage ». La place croissante de l’archéo-
logie préventive dans le paysage de la recherche en 
France a été rapidement répercutée dans les pério-
diques de l’hexagone. De 2003 à 2011, environ un 
quart des contributions de la RAN sont l’œuvre 
d’agent.e.s de l’Inrap ; de 2012 à 2016, leur partici-
pation a augmenté et représente désormais un tiers 
des articles. Ces dernières années, on observe éga-
lement la présence d’articles proposés par des opé-
rateurs privés de l’archéologie préventive qui, depuis 
la loi de 2003 autorisant leur activité, se sont mul-
tipliés. L’Inrap et les opérateurs privés ne sont pas 
les seuls acteurs de l’archéo logie préventive. Cette 
dernière a été largement investie par les collectivités 
territoriales, puisque de nombreux services départe-
mentaux et municipaux sont agréés pour effectuer de 
telles  opérations. 

Tous ces acteurs de l’archéologie préventive repré-
sentent aujourd’hui un élément essentiel dans la dif-
fusion et le renouvellement des données scientifiques 
en archéologie (fig. 5) au même titre que le CNRS et 
les universités qui, à eux deux, par le biais cette fois 
de l’archéologie programmée, demeurent les princi-
paux contributeurs de la RAN. Enfin, les auteurs rat-
tachés au Ministère de la Culture ainsi qu’à certains 
musées continuent de façon régulière à alimenter la 
revue.

Cette diversité institutionnelle des contributeurs 
de la RAN fait la richesse de la revue et on ne peut 
qu’espérer qu’elle perdure. La RAN donne la parole, 
ou plutôt la plume, aux acteurs de l’archéologie fran-
çaise d’aujourd’hui dans leur diversité, qu’elle soit 
préventive ou programmée, privée ou publique, et 
permet aux chercheurs de se retrouver, d’échanger et 
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de contribuer ensemble aux progrès de la discipline, 
notamment grâce à la publication des dossiers thé-
matiques qui sont le cadre privilégié d’échanges et 
de discussions2.

La Revue archéologique de Narbonnaise : 
une revue de spécialistes ?

Il est désormais nécessaire de s’interroger sur l’objet 
des articles publiés dans la RAN. Plus de 50 % des 
publications présentes dans la revue sont des études 
de mobiliers (fig. 6). Ces dernières sont dominées, 
par ordre d’importance, par l’épigraphie, l’étude 
des sculptures, la céramologie et l’instrumentum. 
Les études de numismatique, de décors peints ou 
d’archéo zoologie sont nettement plus rares (fig. 7). 
Seul un quart des articles comprend des contributions 
consacrées à des fouilles archéologiques. Les fouilles 
programmées sont aussi bien représentées que les 
fouilles préventives. Enfin, on note la présence non 
négligeable d’études d’archéologie spatiale réalisées 
sur d’importants territoires qui s’apparentent d’ail-
leurs bien souvent à des synthèses. Ces dernières 
sont également bien représentées. L’histoire reste le 
parent pauvre de la revue, certainement en raison de 
la concurrence d’autres revues nationales, comme 
Gallia ou les Cahiers du Centre Glotz. 

La proportion de chaque type d’article publié dans 
la revue correspond aux réalités de l’archéologie. En 
effet, un site dont la stratigraphie, les contextes et 
les éléments architecturaux sont décrits au sein d’un 

unique article, sera bien souvent suivi de plusieurs 
autres contributions relatives aux études de spécia-
listes (céramologues, numismates, épigraphistes…), 
pouvant ainsi faire l’objet d’une dizaine d’études 
indépendantes.

Les archives de la Revue archéologique 
de Narbonnaise : du crayon au clavier

Un tour dans les archives de la RAN permet de com-
prendre que la revue a non seulement suivi les évo-
lutions organisationnelles et institutionnelles de 
l’archéologie française mais également les change-
ments qui ont affecté toutes les sciences et la société 
en général. La révolution numérique, comme cer-
tains aiment l’appeler, a en effet également eu lieu 
dans les publications interrégionales d’archéologie. 
Les archives de l’Association de la RAN sont un 
témoin de cette évolution.

Les figures
Le premier élément marquant, lorsque l’on se plonge 
dans les archives de la revue, est la quantité de 
calques et de collages en tous genres que l’on peut 
y retrouver. Ces documents montrent la complexité 
de publier un article des années 1960 au début des 
années 1990. En effet, les figures, éléments essen-
tiels dans les publications d’archéologie, devaient 
faire l’objet de traitements qui ne sont aujourd’hui 
plus utilisés. Les dessins devaient être effectués à 
la main, ce qui donne lieu parfois à l’élaboration de 
véritables œuvres d’art (fig. 8, n° 1, 2, 3). Les plans 
de localisation pouvaient aussi être des réalisations 
manuelles. Il fallait, pour obtenir une illustration 
précise, calquer une carte pour pouvoir y faire figu-
rer les informations que l’archéologue voulait rete-
nir et faire apparaître (fig. 8, n° 4). Ces plans sont 

Figure 5
Répartition des contributeurs de la RAN  

en fonction de leurs organismes d’appartenance.

Figure 6
Répartition des articles publiés dans la RAN  
en fonction des principaux thèmes d’étude. 

2. Voir par exemple les dossiers consacrés aux installations 
hydrauliques (Tome 42, 2009) et aux villae et vicus en Gaule 
Narbonnaise (Tome 35, 2002).
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maintenant réalisables en quelques clics grâce à dif-
férentes applications internet en accès libre, comme 
géoportail ou bien directement par le biais d’un 
Système d’Information Géographique (SIG).
Les photographies faisaient aussi l’objet de traite-
ments particuliers (recadrage, contrastes, etc.). Pour 
réaliser une planche de monnaies, la photo de chaque 
monnaie était soigneusement découpée pour ne gar-
der que l’objet visible, puis collée sur une feuille A4 
avec d’autres monnaies. On sourit en évoquant ces 
« bricolages » d’un autre âge lorsqu’on a expérimenté 
des logiciels permettant de retoucher des photos ou 
de créer des dessins numériques !

Les textes
Si le traitement des figures est l’élément le plus 
spectaculaire dans le changement des habitudes 
méthodo logiques liées à la présentation des données 
scientifiques, on oublie trop souvent que tous les 
textes étaient tapés à la machine à écrire avant l’adop-
tion des ordinateurs. Outre la difficulté de taper un 
texte d’un « seul jet » sans pouvoir y insérer de nou-
veaux paragraphes, c’est également les corrections 
d’auteurs qui étaient grandement compliquées par 
l’absence d’échanges de courriers rapides. Chaque 
contribution faisait l’objet de plusieurs échanges pos-
taux entre le contributeur et le comité de lecture ou 
le directeur et son secrétariat. Aujourd’hui, les cour-
riels facilitent les corrections, ces dernières pouvant 
être effectuées directement sur un fichier numérique, 
limitant de lourdes modifications sur le document 
comparativement aux pages tapées à la machine. Les 
échanges sur chaque article peuvent être ainsi plus 
nombreux, ce qui participe à l’augmentation de la 
qualité des contributions publiées dans les colonnes 
de la RAN. Grâce à ces nouveaux moyens, le temps 
séparant la remise des manuscrits et la sortie de 
 l’ouvrage a pu être largement abaissé. 
Outre la publication, qui est le point final d’une 
recherche, la réflexion qui la précède est plus appro-
fondie grâce au développement du numérique. 
L’existence d’outils permettant de traiter un grand 
nombre de données facilite les comparaisons. La 
documentation issue directement des fouilles archéo-
logiques est également mieux organisée et plus faci-
lement accessible. Le traitement des données et leur 
exploitation sont donc nettement supérieurs à ce qu’il 
était possible de faire avant l’émergence de ces outils 
informatiques.

La diffusion
La diffusion de la RAN a été largement accrue par sa 
présence sur le portail de diffusion de publications 
scientifiques Persée depuis 2011. Les exemplaires 
de la RAN étant imprimés à 300 exemplaires depuis 
le Tome daté de 2012, la mise en ligne régulière et 

rapide des numéros permet de toucher un public tou-
jours plus nombreux. Depuis sa mise en ligne, la 
revue a été consultée plus de 440 000 fois et plus de 
110 000 articles ont été téléchargés. La revue n’en res-
tera pas là puisqu’il est prévu au cours de ces pro-
chaines années de mettre en ligne, gratuitement, la 
majorité des suppléments de la RAN sur le portail 
Persée, en commençant par les volumes épuisés.
Malgré ces avancées techniques, il apparaît néces-
saire de conserver une version papier des volumes. 
Il est en effet indispensable que la revue soit dispo-
nible en bibliothèque et conservée en l’état. Si de 
nombreuses publications mettent de côté l’édition 
papier, notamment dans les sciences dites « dures », 
ce format demeure indispensable pour les ouvrages 
de Sciences Humaines, et tout particulièrement en 
archéologie, qui fournit des données de terrain que 
la fouille a contribué à faire disparaître. 

L’avenir de la Revue archéologique 
de Narbonnaise ?

Sur le plan scientifique, l’avenir de la RAN est 
radieux. Ses contributeurs sont nombreux, les 
articles envoyés pour expertise de qualité et le 
comité de lecture, sans lequel la RAN ne pourrait 
exister, impliqué, réactif et critique. Grâce au sou-
tien financier du Ministère de la Culture et des col-
lectivités territoriales, les responsables des fouilles 
programmées continuent de former les archéologues 
de demain. Quant à l’archéo logie préventive, elle n’a 
jamais été aussi active, fournissant des données dans 
un volume jusqu’à ce jour inégalé. L’Inrap joue désor-
mais un rôle majeur dans le panorama scientifique de 
la recherche archéo logique, et cette implication vient 
d’être reconnue par l’Hcéres qui, dans son rapport 
(mai 2019), présente d’emblée l’Institut comme « un 

Figure 7
Répartition des articles publiés 
dans la RAN en fonction de 
leur thème d’étude.
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acteur essentiel de l’archéologie française, tant par 
son expertise que par sa contribution à la valorisa-
tion et à la reconnaissance sociétale de la discipline ». 
Aujourd’hui comme hier, la diversité des acteurs de 
la RAN fait sa richesse et la qualité de son contenu.

Sur le plan financier, la RAN, comme bien d’autres 
revues scientifiques françaises, souffre du désen-
gagement continu du CNRS qui, depuis vingt ans, 
réduit ses aides budgétaires et humaines, laissant 
aux associations qui s’en occupent le « loisir » de 
multiplier les montages de dossiers chronophages 
pour obtenir des subventions qui leur permettent de 
survivre. Sans le Ministère de la Culture, la RAN 
n’existerait plus. Le format, la langue, le support des 
articles scientifiques sont désormais ceux que l’on 

exige pour les articles des « sciences dures » : il doit 
être court – très court même, c’est encore mieux – 
en anglais et en version numérique. Telle est la voie 
pour la revue en quête de l’Impact Factor tant désiré. 
Comment l’archéo logie française peut-elle rentrer 
dans ce moule et doit-elle le faire d’ailleurs ? Chaque 
discipline n’a-t-elle pas sa spécificité ? Et la nôtre 
n’est-elle pas de présenter les données sur lesquelles 
se sont établies constatations et réflexions ?

Le chemin que devra se frayer la RAN dans le 
demi-siècle à venir sera étroit et difficile. Mais nul 
doute qu’elle pourra compter sur la qualité de ses 
contributeurs et l’implication des membres de son 
comité de lecture pour la faire vivre et la défendre et 
 souhaitons-lui longue vie !
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Figure 8
Quelques figures issues 

des archives de la RAN.
1 - Dessin à l’encre sur calque,  
figure refusée - la céramique à 

vernis noir d’Olbia en Ligurie : 
 vases de l’atelier des petites 

estampilles, RAN, IX, M. Bats
2 - Dessin à l’encre sur calque,  

fig. 5 - Le vicus d’Eburomagus : 
éléments de topographie et 
documents archéologiques, 

RAN, III, M. Passelac
3 - Dessin à l’encre sur calque,  

figure refusée - Le vicus 
d’Eburomagus : éléments de 

topographie et documents 
 archéologiques, RAN, III, 

M. Passelac
4 - Plan à l’encre sur calque, 

archive Llinas / RAN, 
publication indéterminée.




