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Le site des casernes Beaumont est localisé au sud-ouest de Tours à environ 1,5 km du centre historique de la 
ville (fig. 1). Son emprise, occupée par l’armée de 1913 à 2011, correspond presque exactement à celle de 
l’abbaye éponyme telle qu’elle est connue par un plan de la fin du XVIIIe siècle (fig. 2). Cette abbaye, fondée 
au XIe s. par Hervé de Buzançais, trésorier de Saint-Martin de Tours, a été fréquentée par les abbesses et 
moniales qui s’y sont succédées jusqu’à la Révolution (Yvernault 2018).
Le projet d’aménagement d’un nouveau quartier de la ville dans l’enceinte des casernes a motivé depuis 2017 
plusieurs opérations archéologiques, diagnostic puis fouilles, dont la dernière a débuté en septembre 2022.

Découverte d’une nécropole du haut Moyen-Âge au sud-ouest de Tours

Sur le plan de la fin du XVIIIe siècle, trois zones structurent spatialement l’abbaye : 
 - au sud-ouest, le carré claustral autour duquel s’organisent les bâtiments réservés aux religieuses,
 - au nord-ouest, une vaste cour bordée de dépendances,
 - à l’est, sur les deux tiers de la parcelle, les jardins.
Cette partition historique a servi de support à la définition de trois zones de fouilles (A, B et C).
La zone C, comprenant les jardins, a fait l’objet d’investigations fin 2019/d ébut 2020 et deux ensembles funéraires 
y ont été découverts. Le premier, daté de la fin du XIXe a été identifié à l’est de la parcelle. Le second, constitué 
entre les IXe et XIe siècles s’étend à l’ouest de la zone C et se poursuit dans les emprises des zones A et B (fig. 2).

L’ensemble funéraire du haut Moyen-Âge a été exploré dans deux secteurs de fouille de la 
zone C situés de part et d’autre d’un bâtiment conservé dans le projet d’aménagement. 
Seules ses limites orientale et méridionale ont été perçues (fig. 3).

Cent-cinquante-neuf tombes accueillant 157 individus ont été découvertes dans l’emprise 
fouillée (deux fosses sans ossements conservés). Les défunts, inhumés tête à l’ouest et 
espacés plus ou moins régulièrement, sont disposés en rangées.
Dans la moitié nord de l’ensemble funéraire, aucun recoupement entre sépultures ne 
s’observe. Au contraire, on constate que la disposition de certaines tient compte de la pré-
sence de sépultures antérieures par l’adoption d’une orientation légèrement différente, un 
décalage dans l’alignement...
Dans la moitié sud, quelques recoupements entre sépultures laissent supposer que les 
éléments de signalisation des plus anciennes n’étaient plus visibles dans le cimetière.

Ainsi il est possible que des rangées successives aient été réalisées, pour une première, du 
sud vers le nord puis, pour la suivante, du nord vers le sud, ce qui laisserait aux éléments de 
signalisation des tombes méridionales de la première ligne le temps de se dégrader suffi-
samment pour que le souvenir de leur emplacement se soit effacé au moment de la création 
des dernières tombes de la deuxième rangée (fig. 4).

La mauvaise conservation des ossements, plus marquée chez les jeunes immatures 
que chez les adultes, a limité nos possibilités d’observation des pratiques funéraires et 
des données biologiques. À l’exception de deux sujets qui reposent dans des positions 
atypiques (foetale et sur le côté), les individus ont été déposés sur le dos, jambes 
tendues. Les membres supérieurs sont, le plus souvent, positionnés de façon symé-
triques et les mains en position basse (angles de flexion des bras compris en 0° et 90°).
Les aménagements funéraires, indéterminables dans 99 sépultures, sont peu variés et 
globalement assez simples. Les dépôts en contenants de bois (N = 30) et ceux en 
pleine terre (N = 19) dominent dans le corpus (fig. 5). Ils sont employés principalement 
pour l’inhumation d’adultes. Sept cas de tombes en fosse (Blaizot 2017) ont été identi-
fiés ainsi que 4 coffrages mixtes associant pierres et bois. Un a retenu notre attention : 
l’aménagement de F604 se distingue par la taille de la pierre disposée à la tête qui, 
compte tenu de son épaisseur, a pu servir à marquer l’emplacement de la tombe en 
affleurant à la surface du sol. Une ébauche de logette céphalique est aménagée dans 
cette pierre qui servait également à caler les planches latérales du contenant (fig. 6).

La mauvaise conservation osseuse n’a permis de réaliser une diagnose sexuelle que sur un seul individu (masculin). En ce qui concerne les âges au 
décès, avec un peu plus de 73% des individus recensés, les adultes dominent largement le corpus. Les immatures, au nombre de 42, s’échelonnent entre 
1 et 19 ans révolus lorsque leur âge au décès a pu être précisé. Les classes d’âge les mieux représentées au sein du corpus d’immatures sont celles des 
individus décédés entre 5-9 ans et 10-14 ans. Cette partie de la nécropole du haut Moyen-Âge présente donc un fort déficit en immatures, notamment les 
plus jeunes, indiquant une forme de sélection de ceux y ayant accès. Les immatures sont concentrés dans les rangées occidentales et plus particulière-
ment dans le quart nord-ouest de l’emprise fouillée (fig. 7). Ils sont particulièrement bien représentés dans trois rangées.

La découverte de la nécropole des casernes Beaumont permet de compléter notre vision du paysage funéraire de Tours et de ses 
environs au haut Moyen Âge. D’après la densité de tombes mesurée dans les périmètres ouverts en 2019/2020 et l’extension maximale 
évaluée grâce aux résultats du diagnostic, on estime que cette nécropole a pu accueillir jusqu’à 1600 sépultures. Cela en fait l’un des 
ensembles funéraires les plus importants de cette période sur l’actuelle commune de Tours. Cette découverte témoigne de l’existence, à 
moins de 2 km du coeur historique de la ville, d’une implantation humaine assez dynamique dès le IXe siècle (fig. 8).
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Figure 1 : Localisation du site
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Figure 2 : Superposition des emprises de fouille en zone C sur le plan 
de l’abbaye à la fin du XVIIIe s. (ADIL H763PL)
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Figure 3 : plan général de l’ensemble funéraire du haut Moyen-Âge
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Figure 4 : organisation en rangées du cimetière

Figure 6 : vue de F604

Figure 7 : répartition spatiale des adultes et immatures

Figure 8 : Paysage funéraire et religieux entre le IVe et le Xe siècle entre Loire et Cher
(d’après Lorans, Joly et Trébuchet 2007)
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