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Resume

Ce projet de recherche porte sur I’analyse et la mise en valeur des composantes ou elements 
structurants de base du logement contigu. Pour ce faire, nous avons utilise comme reference 
le plex typique montrealais, models d’un grand interet dans I’histoire du developpement de la 
ville, mais egalement pour tout nouveau quartier d’habitation en devenir, ou qu'il sort.

Notre analyse porte sur les divers facteurs sociaux et 6conomiques ayant g6ner6 cette forme 
de logement devenue des plus populates. Ainsi, la premiere partie situe le logement contigu 
de Montreal dans son contexts; le lotissement, le contexts historique, les caracteristiques du 
plex et la reglementation s’y rattachant y sont abord6s. Le relev6 d’une selection de loge- 
ments types est ensuite presente selon trois categories ou archetypes, soient la maisonnette, 
le duplex et le triplex. La derniere partie de retude traite plus sp6cifiquement du renouvelle- 
ment du modele offert par le plex. L’observation de revolution de ses composantes et des 
besoins changeants de la societe conduit done e reformuler trois archetypes, chacun mettant 
en valeur des quaiites qui lui sont propres.
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Sommaire

Pourquoi considerer le renouvellement d’une forme de logement qui, du moins d Montreal, 
semble traverser le fil des ans avec assez de succfes? De fait, I’inter&t g6n§ral que portent 
les gens dans le retour a la ville justifient cette reflexion et permet I’assimilation de nouvelles 
donn§es qui ont leur impact sur la forme, le plan et le mode de vie qui en ddcoule. Si le 
module du p/ex est porteur de valeurs qui nous sont encore chers, son dessin m§rite la 
revaluation de ses composantes et de leur construction.

De fagon pragmatique, les differents types du logement contigu doivent etre compris comme 
I’expression d’un style de vie urbain dont les nombreux services de la ville rehaussent. A cet 
effet, le r6le essential que jouent les technologies ‘douces’ de I’informatique dans la transfor
mation des habitudes de travail doit etre soulignd a cause de I’autonomie qui est offerte aux 
gens dans leurs deplacements. II est ironique que, contrairement au bourn social de la 
revolution industrielle qui lui donna naissance, le p/ex refl£te aujourd'hui les preoccupations 
urbaines et environnementales d’une societe qui n’est plus en pleine expansion, et qui cher- 
che & contrer son etalement, Les qualites fondamentales du logement contigu sont a I’ori- 
gine de ce constat:

- Le p/ex permet d’atteindre une densite de logement suffisamment elevee afm de rendre le 
terrain financierement accessible au particulier dans la ville

- Cette densite de construction n’est toutefois pas excessive et met en valeur la vie commu- 
nautaire £ travers (’articulation du batiment.

- Son volume compact a double orientation a fait la preuve de sa polyvalence en s’adap- 
tant relativement bien aux conditions climatiques extremes du Quebec. Ferm6 sur les c6tes 
dans un veritable souci d’economie materielle et energ£tique, reclairage et la ventilation 
naturelle foumies par ses fagades avant et arriere procurent aux interieurs des conditions de 
vie plaisantes qui ne dependent pas a outrance d’une assistance 6lectromecanique.

— Son plan permet differents usages et s’est adapte relativement bien aux nombreux chan- 
gements dans la vie d’une famille.

Les gens sont done sensibles a la qualite de vie offerte par le p/ex, mate le mod£le est 
perfectible et certaines orientations generates dans son Evolution doivent 6tre soulevees. 
Le nouvel interit porte vers le jardinage et la terrasse le demontre tr£s bien; les modifica
tions portees aux logements existants confirment ce gout. Certaines tendances peuvent 
done §tre observes et sont indicatrices de nouvelles preoccupations: la relation entre les 
interieurs et les exterieurs, la possibilite de travailler £ domicile et d’en modifier les espaces 
selon son style de vie, une sensibilite accrue aux questions environnementales et histori- 
ques — le tout demeurant teinte d’une preoccupation pour reconomie.

Suite a une mise en contexte, notre etude isole trote formes generiques, ou archetypales, du 
logement contigu. La presentation de maisonnettes, de duplex et de triplex traditionnete 
consolide cette reflexion, tout en servant de reference dans la discussion de revolution de 
leurs composantes. Le renouvellement de ces elements du batiment m£ne au d6veloppe- 
ment de p/ex renouvelds. Telles que mises de I’avant dans nos discussions, les trote mod£- 
les dessines et leur lotissement mettent en valeur une variete de solutions techniques et 
fonctionnelles. Nous esp6rons que ces propositions sauront rafratchir nos idees sur cette 
forme de logement en laissant entrevoir toute sa capacite de renouvellement.
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INTRODUCTION

S’ils ont connu un immense succes au toumant du siecle, les maisonnettes, duplex et 
triplex' montrealais occupent encore aujourd’hui une place importante dans la defini
tion du caractere et de la qualite de vie des quartiers plus andens de la ville. Ce type 
d'habitation, retrouve dans plusieurs villes nord-americaines entre la Premiere et la 
Deuxieme Guerre mondiale, continue en effet d’etre construit ici au point de const it uer 
actuellement la moitie de tous les logements disponibles a Montreal2. Mais quelles 
sont les qualites ayant permis a ces plex de traverser le temps et de conserver la 
faveur de nombreux citadins a I’heure oil la plupart de nos valeurs semblent remises 
en question?

Tout d'abord, en plus de profiter de la proximite des services municipaux, les plex font 
preuve, grace a la densite de construction qu’iis permettent d’atteindre, d’un veritable 
souci d’economie d’espace, de moyens et d’energie par rapport aux maisons isolees 
de la banlieue. En cela, ils constituent certainement a i’echelle d’un quartier un exem- 
ple fort interessant de developpement durable. Par ailleurs, it est important de consta- 
ter que malgre ces preoccupations d’ordre economique, a I’origine meme du module 
en question, I’echelle urbaine resultant de ce type de developpement ne s’avere pas 
du tout intimidante. Si la densite d’occupation est 6levee (jusqu’£ 350 personnes par 
hectare), le cadre de vie engendre par le plex s’articule d’abord autour d’une vie de 
quartier dynamique. En plus de pouvoir accommoder diverses fonctions (habitations, 
bureaux, commerces), leur structure s’adapte a differentes formes de propri^te et pri- 
vilegie la mixite sociale en regroupant proprietaires et locataires tres souvent sous un 
meme toit. Par sa forme et certains de ses elements architecturaux (galeries, balcons 
et escaliers) le plex favorise le developpement d’un sentiment d’appartenance de meme 
que I’interaction sociale. A une epoque oil I’individualisme galopant et les nouvelles 
technologies ne cessent d’eloigner les gens les uns des autres, ces considerations 
montrent qu’une planification sensible de la ville et de son architecture contribue a 
I’integration sociale de ses habitants.

Dans un autre ordre d’idee, le plex offre grace a son volume traversant et ses ouvertu- 
res placees aux extremites une ventilation efficace et un bon eclairage nature!. Aussi, 
les plans de ces types de logements font preuve d’une grande flexibility d’amenage- 
ment, facilitant (’adaptation aux besoins changeants d’une meme famine ou des diffe- 
rents habitants au fil du temps. D’ailleurs, c’est probablement cette derniere caracte- 
ristique qui le plus contribuy a la longevity du plex comme modeie d’habitation. Toute- 
fois, malgre ses qualites evidentes, le plex ne constitue pas un modeie idyal en sol. 
Les differentes innovations retrouvees ailleurs dans les constructions neuves mettent

1 D’origine anglaise, les mots duplex et triplex sont utilises presqu’exdusivement d Montreal afin de designer ce type particulier de logements.
2 Pierre Teasdale, The Montreal ‘Plex’ - A One-Century Housing Form that continues to serve Montrealers well, p. 42.
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en valeur un certain nombre de ses lacunes. Par example: les pieces du plex sent 
parfois trop exigues, la cuisine peu fonctionnelle, les espaces de rangement sou- 
vent inexistants, les ouvertures peu g6n6reuses, le sous-soi peu ou pas utilise, les 
espaces exterieurs trop etroits et peu intimes. Et que faire des automobiles dont il 
faut obligatpirement tenir compte en ville? Ces remarques expliquent au moins 
partiellement les nombreuses transformations dont ces logements ont fait I’objet au 
cours des dernieres decennies. Cependant, ne serait-il pas possible de tenir compte 
a la fois de ces nouveaux besoins et des qualites Inh6rentes au plex, plutot que 
d’abandonner completement ce module qui fait toute l’originalit6 d’une ville comme 
Montreal?

Ainsi et bien qu’elle traite d’un contexte specifique, cette etude se veut necessaire- 
ment d’une portee beaucoup plus large. Les principes d’organisation de la ville 
retrouv6s a Montreal permettent d’envisager une reflexion sur le renouvellement du 
logement contigu en milieu urbain, tant dans les municipalites nord-americaines en 
mal de centres-villes habites que dans les pays connaissant un developpement tres 
rapide.

Si les formes architectural^ et urbaines resultant de contraintes fonctionnelles, 
qu’elles soient constructives, reglementaires, economiques ou sociales, ces demik- 
res s’av^rent egalement indissociables des valeurs d’une 6poque. Ainsi, nous trai- 
terons, dans un premier temps, du contexte particulier ayant permis le d^veloppe- 
ment de ce type de logement. A ce propos, une discussion plus approfondie en ce 
qui a trait au lotissement nous a semble essentielle. Par la suite, la presentation 
d’une serie d’artefacts, modules traditionnels de maisonnettes, duplex et tnplex, 
permet de tracer le portrait d’un quartier ou la vaste majorite des logements cons- 
truits sont de ce type et, en meme temps, de degager les principales caracteristi- 
ques de ceux-ci.

Dans la seconde partie de I’etude, chacune des composantes du plex est abordee 
en details suivant un bref historique de son Evolution et son potentiel d’etre adaptee 
afin de satisfaire des besoins plus contemporains. Ce travail d’analyse vise, de 
cette fagon, a £tablir les principes permettant d’envisager le renouvellement du 
plex. Enfin, a la maniere des archetypes presentes au tout debut, trois modeles de 
logements contigus renouveS6s de mfeme que trois lotissements types, permettant 
la construction de trois niveaux d’habitation sur des lots de dimensions differentes, 
sont developpes et representes d’une maniere schematique.

Bref, a la lumiere de cette analyse, nous esperons demontrer que le renouvellement 
du p/ex s’avere crucial, car e’est a la fois en s’adaptant aux besoins actuels et en 
respectant I’esprit de ce type de logement que celui-ci pourra de continuer d’ac- 
cueillir de nouveaux citadins. Au-dela des differentes formes qu’il emprunte, I’im- 
portance du plex reside avant tout dans sa valeur sociale et dans le mode de vie 
profondement urbain qu’il propose.

Le plex: un module que Ton gagne a mieux com prendre.
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Montreal, un modele d’architecture urbaine

Carte de Montreal et de sa banieue en 1876.3

«La croissance rapide de la demfere moitie du XIXfeme sfecle fut la premiere ex
pansion a grande §chelle de Montreal. L’urbanisation eut tendance a suivre une 
grille de rues orthogonale bas6e sur les lots profonds et straits, quelques-uns des 
chemins ou rangs devenant les arteres principales. [.'habitation meubla les rues 
avec des fagades de brique de logements empites sur deux ou trois Stages. Une 
densite relativement SlevSe - 200 personnes par Sere - fut alors Stable. La rue flit 
prolongee dans la profondeur du lot & travers une premiere rangSe de logements 
par des portes cocheres, permettant d’acceder a une seconds serie de logements. 
La densite fut attSnuee par un tissu de cours et d’espaces communs. Le revete- 
ment mural des surfaces de brique, la construction en bois, la forme du “toit 
montrSalais” convenant bien au drainage, les interieurs minimums, tout cela for- 
mait une expression fonctionnelle, utilitaire mais humaine, directement issue de la 
tradition quSbScoise. » 4

Dans ce texte, Melvin Chamey decrit comment I’urbanisation rapide que connaTt Montreal 
pendant la seconde moitie du 19e siecle entrame d’importantes transformations en ce qui a 
trait a la pianification de la ville et & la construction des logements. L’une de ces premieres 
transformations, issue de I’industrialisation croissante de la ville, tient au developpement 
d’un modele rigoureux d’organisation des nouveaux quarters d’habitation, tant portuaires, 
ouvriers que bourgeois.

3 Source: Bibliotheque nationals du Quebec.
4 Melvin Chamey, Pour une d6finition de /’architecture, p.13-14.
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Montreal, un models d’architecture urbaine

’<'»

' * /

Le lotissement du terrain est 
organise dans le prolonge- 
ment des rangs agri coles.

L’ilot type est compose d’une 
ruelle longitudinale et de deux 
ruelles transversales, desser- 
vant I’arriere des batiments.

L’implantation des batiments 
se fait au taux moyen de 60% 
par rapport au terrain disponi- 
ble, en retrait de la voie publi- 
que, sauf aux coins des rues.

La volumetrie de I’Tlot est 
composee par des batiments 
d’une hauteur de deux ou trois 
etages.

Une cour places a I’avant et une 
autre a I’arriere du b&timent cree 
des espaces de transition entre 
les logements et la ville.
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Avec I’apparition de 1’automobile et ie developpement des telecommunications, 
une nouveile matrice organisationnelle se met en place, suffisamment maniable 
«pour attenuer les segregations d’occupations propres a la viile industrielle.»5 Ainsi, 
malgre les adaptations successives aux divers changements technologiques, la 
plupart des quartiers conservent aujourd’hui leurs qualites d’origine tout en de- 
meurant des lieux bien vivants en phase avec les modes de vie actuels.

Par son etendue, sa grande homogeneite et le caractere systematique de sa struc
ture urbaine, le patrimoine architectural de Montreal s’avere particulierement re- 
marquable. En fait, il s’agit d’un artefact d’une grande valeur historique en Ameri- 
que du Nord. Toutefois, meme si Ton peut etre tente de redonner a la viile son 
image d’antan, il importe peut-etre davantage de comprendre les caracteristiques 
de son evolution et d’en saisir les particularites afin de pouvoir proceder, en meilleure 
connaissance de cause, a I’actualisation de celles-ci. En s’appropriant les principes 
ayant permis une evolution originate des differents types d’habitation, le renouvelle- 
ment social de la viile traditionnelle peut alors etre envisage sous un ceil moins 
nostalgique et devenir une entreprise viable.

Plan de cadastre de Sainte-Anne-de-Bellevue. On y remarque la juxtaposition de trois sys- 
temes de lotissement differents : le rang agricole, sa subdivision en Hots aujourd’hui carac
teristiques de Montreal et une subdivision du type privilegtee pour le developpement des 
banlieues au cours des trois dernieres decennies.

5 J. C. Marsan, Modes de vie et occupation des lieux, Le Devoir. 28 oct. 1996, p. E12.
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Le lotissement traditionnel

«Ce mode de subdivision est particulier en ce qu’il permet de reproduire 
une frame orthogonale continue et de fixer une hierarchie des voies d’ac- 
ces et de circulation. De plus, il permet de structurer un systems d’ilots ou 
I’espace publique (I’avant) et I'espace prive (i’arriere) est clairement defini, 
et oli les t&tes d’flot s’accordent avec les voies transversales. »

David Hanna 8

Sous le regime frangais, les terres sont orientees et delimitees de fagon a maxi miser le 
nombre de proprietes ayant un acces aux cours d’eau. Aussi, Ions du lotissement de 
Montreal, le trace des rues et la forme des flats s’ins^rent naturellement a I’interieur du 
systeme existant de subdivision des terres. Ainsi, la majority des rues suivent une 
orientation parallele aux anciennes limites de propriete et, afin de donner £ un maxi
mum de proprietes une fagade sur rue de m§me qu’un acces a la ruelle, les lots sont 
dessines perpendiculairement a celles-ci. Bien que d’une grande efficacite, cette orien
tation des lots ne permet toutefois pas de profiler de I’ensoleillement d’une fagon opti- 
male.

De forme rectangulaire, 17/of est generalement compost de deux fetes, donnant sur 
les rues orientees selon I’axe est-ouest, et de deux corps ou flancs, donnant sur les 
rues nord-sud. Dans la plupart des cas, les fetes d’ilots sont occupies par des com
merces et les batiments y sont construits, au moins aux intersections, directement en 
bordure du trottoir. Quant aux flancs, ils sont construits avec une marge avant permet- 
tant d’y installer les escaliers exterieurs et d’y planter des arbres.

Les rues les plus larges mesurent entre 50 et 65 pieds (15 £ 20 m) et sont bordees par 
des b&timents de trois stages implantes en recul par rapport aux limites de propriete. 
Les lots situes de part et d’autre de ces rues varient de 7,6 a 9 metres de largeur (25 a 
30 pieds). Dans le cas des rues plus etroites, elles mesurent entre 12 et 15 metres (40 
a 50 pieds) et sont bordees par des batiments de deux stages. La largeur des lots varie 
alors entre 6 et 7 metres (20 a 23 pieds).

Situee au cceur de I’tlot, la ruelle est la scene privilegiee des activites domestiques. En 
plus d’eviter I’obligation de disposer d’une porte cochere, com me c’est le cas dans les 
quartiers plus anciens, la ruelle permet en effet la circulation des attelages, des colpor
teurs ou encore la iivraison du charbon. La largeur d’une ruelle varie suivant la dimen
sion des lots et le gabarit des batiments a y §tre construits. Ainsi, elle est d’environ 6 
metres (20 pieds) pour un Tlot de triplex, de 5 metres (16 pieds) dans le cas des duplex 
et de 4 metres (12 pieds) pour les maisonnettes.

6 Hanna, David New neigbourhoods in nineteenth century Montreal.
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Le lotissement traditionnel

Tels qu’illustres dans les plans de cadastre, les trois examples d'Tlot montres ci-apres nous ont servi de modeles afin 
d’etablir les dimensions typiques de leurs differentes composantes. En plus de mettre en parallele la configuration 
traditionnel le des Tlots (en haut) avec celle proposee pour leur renouvellement (en bas), ils illustrent chacun un type 
particulier de batiment a y etre implants (maisonnettes, duplex ou triplex).

Maisonnette Duplex Triplex

RUE 8 & 10 m RUE 12 ei 15 m RUE
RUELLE 4 m RUELLE 5 m RUELLE
LOT LOT LOT

Larg.: 5.5 & 6.5 m Larg.: 6.5 a 7.5 m Larg.:
Prof. : 20 & 25 m Prof. : 25 3 30 m Prof. :

DENSITE 82 unites / hectare DENSITE 69 unites / hectare DENSITE

15 & 20 m 
6 m

7.5 & 9 m 
30 ei 35 m
72.5 unites d’habitation et

LOT-TYPE 
Larg.: 6,5 m
Prof.: 20 m, 27,5 m

DENSITE ATTEINTE 
76 a 78,5 unites / hectare

LOT-TYPE 
Larg.: 7,25 m
Prof. : 25 m

DENSITE ATTEINTE 
61 a 62 unites / hectare

LOT-TYPE 
Larg.: 8 m
Prof.: 32 m

DENSITE ATTEINTE 
73 unites / hectare
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LES “PLEX” TRADITIONNELS

Photographie de Notman 7

Contexte historique

Entre 1871 et 1921, Montreal connait un tel developpement de nouvelles agglomera
tions a sa Peripherie qu’il est decrit a I’epoque comme etant (’equivalent de la construc
tion d’une nouvelle ville, the new town. Au meme moment, soit entre 1895 et 1914, le 
Plateau Mont-Royal croTt de fagon rapide avec I’erection massive de milliers de duplex 
et de triplex. «A perte de vue, des rangees d'habitations ouvrieres, egayees d’esca- 
liers et de balcons de toutes sortes, couvrent le temtoire. »8 Comme I’indique cette 
citation, ces nouveaux logements sont d’abord destines a accueillir les nombreuses 
families quittant la campagne pour la ville, en quete d’emplois et de meilleures condi
tions de vie. Toutefois, des 1900,1’arrivee d’un nombre grandissant d’immigrants se 
fait sentir, entre autres, par I’apparition de nouveaux commerces sur les rues principa
les du quartier.

En ce qui a trait aux divers types de proprietes disponibles, le marche off re alors aux 
nouveaux arrivants de petites maisons aussi bien ouvrieres que bourgeoises. La for
mula le plus souvent retenue est neanmoins celle ou le proprietasre de I’immeuble 
occupe le rez-de-chaussee et offre en location les etages superieurs. Combinee a 
I’etonnante diversite des modeles d’habitation en fonction de la dimension des lots, 
cette caracteristique s’impose rapidement comme I’un des princi paux elements struc- 
turants de la production du milieu bSti et contribue, par le fait meme, a la creation d’un 
ensemble urbain d’une grande coherence.

Enfin, meme si Ton insiste parfois beaucoup sur la nature «ouvriere» de cette forme 
d’habitat urbain, il semble, selon Rejean Legault, que cette question merite d’etre con- 
sideree dans une perspective plus large:

«Cette hypothese est contredite parle phenomene de mixite sociale que I’on 
observe dans les quartiers francophones et qui semble etre caracteristique 
de cette epoque. (...) Ce type d’habitat semble puiser largement ses sour
ces dans les modules d’habitation bourgeoises en vogue a cette epoque. » 9

7 Source: Archives du Mus6e McCord, Montreal.
8 Benoit et Gration, Pignon sur rue, p. 6.10.
9 Legault, Rejean Architecture et forme urbaine a Montreal... Mdmoire present® a I’Universite de Montreal, 1986.
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Caract&ristiqiiBS architectural^

«Les caract6ristiques architecturales at la destination sociale des premiers 
triplex tdmoignent de la naissance d’un type d’habitat qui semble puiser 
largement ses sources dans les modules d’habitation bourgeoise on vo
gue d cette epoque. »

RGjean Legault10

La presence de galeries, de balcons et d’escaliers exterieurs ouvrages, en somme 
le gout pour une fagade particulierement articul§e et decoree, trahit I’influence sur 
I’architecture du style victorien en vogue au moment de leur construction. Par ailleurs, 
com me ces «prolongements natureis» de la fagade publique du logement consti
tuent un lieu d’Gchange privil§gie, ils temoignent en mime temps de la sociability 
traditionnelle du peuple canadien frangais. Ainsi, issus a la fois des modes frangai- 
ses et anglaises, ces elements architecturaux sont d’abord construits selon le sa
voir-faire artisanal d’ici puis adaptes ensuite aux besoins des nouveaux arrivants. 
Par la suite, I’achat par catalogue d’elements prefabriques en provenance des S=tats- 
Unis permet la realisation de decors plus elabores dans lesquels portes, fenetres, 
corniches, lucames et tourelles rivalisent de fantaisie.

Bien que ces considerations d’ordre esthetique ou social semblent determinantes, ii 
semble que ('apparition de ces galeries, balcons et escaliers sort egalement le resul
ts! d’une adaptation au cadre reglementaire de l’6poque. En effet, la municipality 
impose vers 1890 une marge de recul de 3 metres (10 pieds) entre la rue et la 
fagade des maisons. Voulant tirer profit de cette nouvelle contrainte et par souci 
d’economie d’espace a I’interieur des logements, les entrepreneurs decident alors 
de deplacer les escaliers a I’exterieur des batiments et de les installer precisement 
dans cette marge de recul. Enfin, outre ces considerations plus fonctionnelles, la 
cour avant constitue I’un des elements de composition caracteristiques de la de- 
meure bourgeoise. Elie permet d’asseoir la fagade sur un socle et de degager 
1’espace necessaire £ la construction d’un yiygant escalier menant au rez-de-chaus- 
see sureleve (voir I’exemple de la rue Chenier).

Dans le theatre de Michel Tremblay, le triplex devient une veritable scene.11

10 Legault, Ibid 8.
11 Croquis de Tremblay; manuscrit de Messe solonnelle pour une pleine lune d’6tS.
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La rSglementation

Au 19e siecle, misant sur la tradition dans les methodes de construction et le savoir- 
faire des artisans, la reglementation municipale reste assez peu contraignante. Toute- 
fois, suite a plusieurs incendies devastateurs et face a I’accroissement rapide du nom- 
bre de batiments dans la ville, le Code 1900 est mis en place afin de regir et controler, 
a la maniere du Code national du batiment aujourd’hui, la qualite technique des cons
tructions en fonction de leur usage.

Recemment et suite a plusieurs renovations mettant en peril le patrimoine residentiel, 
il est apparu urgent d’en reconnaitre et d’en proteger le caractere particulier en creant 
des regies qui s’inspirent a la fois de la tradition et de I’etat actuel des batiments. Ainsi, 
depuis 1995, la Ville de Montreal met e jour requirement son reglement d’urbanisme 
dans le but de sauvegarder et de mettre en valeur le caractere architectural des quar- 
tiers plus andens. Dans ces secteurs, la renovation et la construction neuve de bati
ments doit d6sormais repondre a plusieurs exigences, dont les suivantes:

implantation doit prevoir:
- une largeur minimale de lot de 5,5 metres (18 pieds);
- un mode d’implantation en contigui'te;
- un taux d’implantation de 60 a 70%;
- un alignement de construction semblable aux voisins;
- une hauteur minimale et maximale en etage (2 a 3 etages);
- une hauteur maximale d’environ 11 metres (36 pieds);

une marge de recul arriere de 3 metres (10 pieds) et une marge 
laterals de 1,5 a 1,8 nitres (5 a 6 pieds) selon le cas;

- les espaces de stationnement exiges sont calculus selon le nombre
d’unites et leur mode de subdivision cadastrale.

De meme, la fagade principale est regie par:
- un plan principal de 60% minimum a I’alignement;
- des saillies ou des avant-corps de 1,5 metres (5 pieds) maximum
- des ouvertures de dimensions mini males et maxi males
- un 60% de magonnerie en fagade;
- un couronnement de toiture, selon le secteur.

Ces aspects reglementaires seront abordes de fagon plus detaillee au chapitre intitule 
les plex renouveles, portant sur (’Elaboration de nouveaux modeles d’habitation inspi- 
res de la tradition montrealaise.
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LES ARCHETYPES

Un archetype constitue une sorte de batiment de reference ou de module original auquei plusieurs variantes font 
toujours echo. Etant donne la diversite des modeles de logements a Montreal, il existe evidemment plus d’un 
archetype et, afin de ref!6ter cette r6alit§, nous avons regroup^ I’ensemble des possibility suivant trois catego
ries: la maisonnette, le duplex et le triplex.

Dans le but de degager les caract6ristiques propres a chacun de ces archetypes, nous avons seiectionne a 
I’interieur d’un territoire clairement delimite, soit le Plateau Mont-royal, des bitiments qui nous semblaient parti- 
culierement representatifs. A des fins comparatives, nous les avons photographies, dessines et mesures. Les 
prochaines pages s’attardent done £ d6crire les qualites specifiques de ces differentes habitations tout en pre- 
nant soin de mettre en valeur la fagon dont elles ont evoluees dans le temps.

Les maisonnettes

rue St-Andre rue Cherrier

Les duplex

rue Marie-Anne rue St-Andre Terrasse Guindon

Les triplex Un quadruplex Un quintuplex

ave Parc Lafontaine rue Chapleau

minli.

rue Fabrerue St-Hubert
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Les archetypes

La maisonnette de ville ou maison en ranges est I’un des logements contigus les plus typiques a Mon
treal. Elle petit faire partie d’un ensemble de batiments construits en meme temps et selon le meme 
models ou, encore, se trouver isolee et construite a I’unite selon un plan personnalise. Traditionnellement, 
la maisonnette de ville possede un seul logement occupant ses trois niveaux. Dans son evolution, un 
second logement installs en demi sous-sol s’ouvre du c6t6 de la rue sur une cour anglaise. La hauteur du 
rez-de-chaussee par rapport au niveau du trottoir peut varier de 1,5 £ 2,5 m (5 & 8 pieds), la marge de recul 
avant limitant plus ou moins la longueur de i’escalier. Bien que la dimension des maisonnettes varie en 
fonction du lotissement, leur largeur est habituellement de 5,5 & 6,7 m (18 £ 22 pieds).

Le duplex est une maison en ranges de deux stages comportant de maniere generals un logement par 
stage ou parfois deux au niveau superieur. Suivant une forme le plus souvent carree, les duplex offrent 
des logements assez petits. D6s I’origine, ce module convient aux proprtetaires moins bien nantis qui, en 
occupant un rez-de-chaussee plus exigu, peuvent quand meme tirer un revenu de la location de I’etage. 
La largeur des duplex varie dans la plupart des cas de 6 a 7,6 m (20 a 25 pieds), ctependamment des 
am6nagements permettant d’acceder aux logements. L’evolution de cet archetype se denote par le traite- 
ment du sous-sol selon qu’il s’agit d'un vide sanitaire, d’une cave plus ou moins habitable ou encore d’un 
garage.

Le triplex est une maison en ranges de trois stages disposant habituellement d’un logement par stage, 
communement appele un «flat». Grace a son plan en «L» qui exploits, dans bien des cas, touts la 
profondeur de I’Tlot, le triplex offre de grandes unites. Comme dans le type precedent, le proprtetaire 
occupant habite souvent I’espace plus vaste du rez-de-chaussee. En fait, il s’agit de la formule de pro- 
priete a revenu la plus populaire en raison de son potentiel a contenir jusqu’& six logements. Avec deux 
logements par niveau, il s’agit alors de quadruplex, de quintuplex ou de sixplex. Enfin, la largeur des lots 
varie entre 7,6 et 9 m (de 25 a 30 pieds).
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11. 
1 I

Date de construction...................... circa 1900-1910

Superficie du terrain...................... 112 m2
Superficie d’implantation

bStiment principal.................. 47,6 m2
batiment secondaire (100%). 12.4 m2 

60,0 m2

Taux d’impiantation......................... 53%

Superficie des logements
Demi sous-sol........................ 40 m2
Maisonnette........................... 80 m2

120 m2

Indice de superficie de piancher
ISP (120/112).........................  1,07

MAISONNETTE DE VILLE
2080-82, rue St-Andr6
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Construite vers 1900, cette maisonnette fait partie d’un ensemble homogene situe 
dans une rue en pente, ce qui a pour effet d’accentuer le rythme des fagades. Elle 
ne mesure que 5,5 m de largeur(18 pieds), soitla dimension minimale permise par la 
municipality pour la construction d’une habitation. Ces maisonnettes sont toujours 
fort appreciees pour leur expression pittoresque, la flexibility d’amenagement qu’el- 
les offrent et I’autonomie qu’elles procurent a leur proprietaire.

Distribution d’origine

A I’origine, le rez-de-chaussee abrite les pieces de vie commune et I’etage 
deux ou trois minuscules chambres. Quant au sous-sol, il est reserve aux 
activites domestiques. Avec une superficie minimale de plancher de 40 m2 
(430 pi2) par etage, toutes les pieces sont de dimensions tres restreintes et 
ne disposent d’aucun rangement. Souvent, lors de la conversion du sous-sol 
en logement independant, un escalier d’issue et une petite veranda sont 
ajoutes. Ce logement est alors accessible de la rue par une cour anglaise, 
alors qu’a I’arriere, la cour est de plein pied.

Evolution du mode d’occupation

Bien que plusieurs elements de leur fagade aient ete reinterpretes au fil des 
renovations, la plupart de ces maisonnettes ont ete bien conservees a I’exte- 
rieur. C’est a I’interieur qu’elles ont subit le plus de transformations. Au rez- 
de-chaussee, les pieces sont decloisonnees creant une aire ouverte dans 
laquelle se trouvent une petite cuisinette, une salle a manger et un salon. 
L’etage superieur abrite deux chambres et une salle de bain. L’escalier en 
colimagon exterieur, exige par le Code 1900 jusqu’a tout recemment, n’est 
plus necessaire depuis I’adoption du CNB. En effet, ce dernier n’exige plus 
d’issue supplementaire au niveau des chambres.

Le demi sous-sol est souvent loue comme petit logement independant d’une 
chambre. On peut cependant maintenir la maison sur trois niveaux: le demi 
sous-sol peut etre converti en bureau a domicile ou accueillir cuisine, salle a 
manger et chambre supplementaire. La cour est transformee en jardin in
time et, etant donne sa largeur minimale, la ruelle est amenagee en allee 
pietonne.

Voulant tirer profit au maximum de ce modele d’habitation, certains promo- 
teurs s’en sont inspire, mais en experimentant la construction de maisons 
d’une largeur inferieure au minimum requis. Cette fagon de faire possede 
toutefois I’inconvenient de rendre tres difficile I’amenagement d’un station- 
nement dans la cour arriere.

MAISONNETTE DE VILLE
2080-82, rue St-Andre

Saint Andre
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MAISONNETTE BE VILLE
937-39, rue Chenier

B B
n=4

Date de construction....................

Superficie du terrain (6.6 x 30.5 m).

Superficie d'implantation
batiment principal......................
batiment secondaire (100%)....

Taux d’implantation...........................

Superficie des logements
Demi sous-Sol...........................
Maisonnette................................
Atelier a I’etage du garage........

Indice de superficie de plancher 
ISP (228/200)......................... ...

circa 1890-1900 

200 m2

83 m2 
44 m2 

127 m2

63,5 %

64 m2 
128 m2 
36 m2 

228 m2

1,14
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MAISONNETTE DE VILLE
937-39, rue Chenier

En plus d’etre un modele de maison parmi les plus prises de I'epoque victo- 
rienne, cette maisonnette revet une grande importance dans I’evolution de I’ha- 
bitation a Montreal, car elle serait & I’origine des duplex et des triplex tels que 
nous les connaissons aujourd’hui. En effet, I’escalierexterieurpermettantd’ac- 
cedera I’etage, le piano nobile, de me me que son balcon auraient servi d’inspira- 
tion au developpement de I’escalier exterieur comme acces independant a cha- 
cun des logements. Enfin, I’implantation de ces maisonnettes sur une tete d’iiot 
assez profonde (30,5 m, 100 pieds) a permis la construction d’un garage inde
pendant a i’arriere, refermant la cour par rapport a la ruelle.

Distribution d’origine

Sureleve par rapport au niveau de la rue, le rez-de-chaussee comprend 
un salon double a I’avant, une salle a manger au centre et une cuisine a 
I’arriere. Toutes ces pieces beneficient d’un bon eclairage naturel, selon 
le caractere propre a chacun de ces espaces. Aussi, dominant le corri
dor d’entree, un majestueux escalier affiche le caractere distingue requis 
par une telle demeure. Quant a I’etage, il comporte generalement deux 
ou trois chambres. Une toilette et une salle de bain separees sont pla- 
cees au centre du plan afin de permettre le raccord au drain pluvial. A 
I’origine, le demi sous-sol est reserve au logement du personnel de meme 
qu’aux activites domestiques. Enfin, le batiment construit en bordure de 
la ruelle abrite d’abord I’ecurie puis le garage avec un logement a I’etage 
pour le chauffeur.

Evolution du mode d’occupation

Au fit du temps, cet archetype de demeure bourgeoise s’est adapte a une 
variete d’usages differents. D’abord converti en logement locatif, le demi 
sous-sol est par la suite amenage en bureaux pour professionnels. A 
I’arriere, la recherche de plus de lumiere et d’espaces plus vastes en- 
traine I’ajout aux etages d’une cascade de nouvelles constructions, dont 
plusieurs serres.

Permettant un usage a vocation commerciale, une modification recente 
au reglement de zonage fait depasser les 85% de densite d’occupation 
du sol. Apres renovation et agrandissement, certaines maisonnettes dis- 
posent alors de six logements. La petite cour, plaisante et bien propor- 
tionnee dans le plan d’origine, se trouve ainsi fortement grugee ou re- 
duite a une simple terrasse. Heureusement, I’usage residentiel a ete re- 
tabli depuis.
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DUPLEX
1024-26, rue Marie-Anne est

Date de construction..................... circa 1910-1920

Superficie du terrain (6.4 x 22.5m). 
Superficie d'implantation

144 m2

bdtiment principal.................. ............. 78 m2
batiment secondaire (100%). ............. 9 m2

87 m2

Taux d’implantation.......................... ........... 60 %

Superficie des logements
Rez-de-chaussfe................. ............. 72 m2
Deuxieme &age..................... ............ 72 m2

144 m2

Indice de superficie de plancher habitable
ISP (144/144)........................ ............ 1.0
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La plupart des balcons et des toitures mansardees de cette sene de maisons 
ayant die bien conserves, celle-ci constitue un trbs be! exemple d’un ensemble 
de duplex tel qu’ilpouvait paraitre a I’origine.

Distribution d’origine

Le plan rectangulaire offre une superficie de 70 m2 par etage. Le grand 
salon double peut etre utilise pour deux pieces, soit la chambre des maitres 
et une chambre fermee du cote de la cuisine. A I’arriere du batiment, 
des galeries occupent toute la largeur de la fagade. Elies sont reliees a 
un hangar dans lequel se trouve I’escalier d’issue de l’6tage.

Les portes d’acces aux logements sont placees cote a cote, directement 
sur le trottoir. Aussi, chacun des logements dispose d’un portique et d’un 
escalier cloisonnes, minimisant les pertes de chaleur en hiver. Situe a 
quelques pieds au-dessus du niveau du trottoir, le rez-de-chaussee est 
habituellement construit au-dessus d’un vide sanitaire. Ce sous-sol non 
fini est alors accessible de I’interieur au moyen d’une trappe d’acces ou 
d’un petit escalier.

Evolution du mode d’occupation

Dans la plupart des cas, ce type de duplex a ete converti en cottage afin 
d’offrir un seul logement plus spacieux.

DUPLEX
1024-26, rue Marie-Anne est
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Date de construction.................... circa 1920-1930

Superficie du terrain (7.3 x 30.5m) 222 m2 
Superficie d’implantation

bStiment principal........................ 116m2
batiment secondaire.................... 50 nr£

165 m2

DUPLEX
4312-14, rue St-Andre

Taux d’implantation (166/222)............. 75 %

Superficie des logements
Rez-de-chaussee....................... 90 nf
Sous-sol habitable.................... 98 m2
Deuxieme etage.......................... 98 m2
Logement au-dessus du garage 48 m2

334 m2

Indice de superficie de plancher habitable 
ISP (334/222)............................... 1,5
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Avec son parapet orne d’une simple corniche metallique, ce bailment de brique 
construit dans les annees 1920 rdduit le duplex a sa plus simple expression. 
Etant donne I’exiguite de la marge de recul avant et la surelevation du rez-de- 
chaussee par rapport au niveau de la rue, les escaliers ont du etre integres a 
I’intdrieur du bailment.

Distribution d’origine

Ce batiment possede un plan de forme rectangulaire auquel s’adosse 
une piece supplemental re a I’arriere, elle-meme bordee par une galerie. 
Get archetype peut done etre considere comme hybride, car bien qu’il 
n’en comporte pas toutes les caracteristiques, il se rapproche enorme- 
ment du plan en forme de «L» utilise pour les triplex. Les portes d’acces 
separees ameliorent la distribution et permettent I’amenagement a I’etage 
d’une piece supplementaire a I’avant. Une innovation significative dans 
ce logement tient a I’ajout d’une fenetre dans le mur d’angle a la rencon
tre des deux volumes afin de mieux eclairer la piece situee au centre.

Evolution du mode d’occupation

Si ce n’est que de la renovation des salles de bain, tres peu de modifica
tions ont ete apportees au cloisonnement des pieces dans ce type de 
duplex. De plus, le sous-sol disposant d’un bon nombre de fenetres, une 
salle de lavage et une chambre additionnelle pour adolescent, avec sor
tie cote jardin, ont facilement pu y etre amenagees.

Au fil des ans, bien des hangars et garages situes a I’arriere ont ete de
mons afin de permettre I’amenagement paysager de la cour. Dans cer
tains cas toutefois, ces volumes ont ete annexes aux interieurs et ame- 
nages en piece additionnelle, dans I’exemple presente ici.

DUPLEX
312-14, rue St-Andre

Saint Andre
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DUPLEX
2419-21, Terrasse Gulndon

Date de construction...................... circa 1940-1950
Superficie du terrain (7.6 x 30.5m) 232 m2

Superficie d’implantation
bStiment principal......................... 70 m2

Taux d’implantation (70/232).............. 30 %
Superficie des logements

Rez-de-chaussee......................... 60 m2
Sous-sd habitable........................ 40 m2
Deuxteme stage............................ 63 m2

163 m2

Indies de superficie de plancher habitable 
ISP (163/232)............................... 0,7

Les plex, une tradition renouvelee page 28



DUPLEX
2419-21, Terrasse Guindon

Apparu dans les annees 1940-1950, ce modele de duplex revele, par sa petite 
toiture couverte de tulles d’argile et ses elements de fer forge aux balcons, /’in
fluence des entrepreneurs italiens recemment arrives au pays. Quant aux auvents 
en aluminium et en fibre de verre, ils sent plutot issus du developpement de ces 
nouveaux matdriaux dont I’usage se repand au cours des annees 1950.

Dans cet exemple, le terrain possede une profondeur considerable (30,5 m, 100 
pieds) par rapport aux dimensions de la maison (7,6 x 10 m, 25 x 30 pieds). Ainsi, 
I'importante marge de recul permet le rehaussement du niveau du sol en terrasse a 
I’avant et la construction au sous-sol d’un garage accessible par la cour arriere. 
L’automobile etant devenue un bien de consommation a la portee de la classe 
ouvriere, /’integration d’un garage a /’habitation deviant une preoccupation impor- 
tante a cette epoque.

Distribution d’origine

Grace a son plan compact et efficace, de forme carree, ce duplex dispose 
de quatre petites pieces bien eclairees et bien ventilees. Aussi, en plus 
d’etre accessible de I’interieur, le sous-sol abrite une place de stationne- 
ment, une salle de lavage ainsi que de I’espace pour le bricolage et I’entre- 
posage. Aux etages, la cuisine s’ouvre sur une veranda servant a la fois de 
cuisine d’ete et de depense. Ainsi placee dans le prolongement de la fagade 
arriere, cette structure temperee en bois sert, non seulement d’acces a un 
escalier d’issue, mais d’espace de transition habitable.

Seule ombre au tableau, les deux portes d’entree, placees Tune au-dessus 
de I’autre au centre de la fagade, posent la contrainte d’un escalier exterieur 
passant devant Tune des fenetres du rez-de-chaussee. Les espaces de 
circulation (vestibules, escaliers avant et arriere) s’averent reduits au strict 
minimum

Evolution du mode d’occupation

Ses dimensions restreintes n’offrant que quelques possibilites d’amenage- 
ment, la cuisine sert egalement de salle a manger. D’ailleurs, lors de tra- 
vaux de renovation, la cuisine est souvent la premiere piece a etre reame- 
nagee afin de respecter les normes actuelles. Ainsi, la cuisine et la veranda 
sont reunies en abattant une partie du mur arriere. Cette piece largement 
vitree, sorte de galerie fermee, offre un espace fort plaisant et permet d’al- 
longer un peu la saison chaude.

Bien que ce type de plan permette une certaine flexibilite dans I’amenage- 
ment des pieces, les dimensions restreintes de celles-ci rendent difficile leur 
ameublement. De plus, comme e’est le cas de plusieurs vieux logements, 
les dimensions des garde-robes et des salles de bain sont tres en dega des 
standards d’aujourd’hui.

J

© ®

[©hj
r

ft__
Tj HI

^w*
13o—C? vTc?  ^—

Terrasse Guindon

Les plex, une tradition renouvelee page 29



TRIPLEX
4148-50-52, ave du Parc Lafbntalne

Date de construction.................... circa 1920-30

Superficie du terrain (8 x 35m)............ 280 m2

Superficie d’implantation
batiment principal............................ 140 m2
batiment secondaire........................ 40 m2

280 m2

Taux d’implantation (180/280)............... 64 %

Superficie des logements
Rez-de-chaussee......................... 116 m2
Deuxieme stage........................... 110m2
Troisidmeetage........................... 110 m2

336m2

Indice de superficie de plancher habitable 
ISP (336/280)................................ 1,2
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TRIPLEX
4148-50-52, ave du Parc Lafontaine

Le triplex constitue la forme de logement la plus repandue dans les quartiers 
anciens de Montreal. Destine au logement des ouvriers, II est compose d’un 
volume simple sans avant-corps. Son parement est de brique ou de pierre grise 
bosselee, son omementation se limitanta un parapet moulure, aux balcons, aux 
escaliers et, parfois, a des vitraux en imposts places au-dessus des portes et 
fenetres.

L’usage de la pierre calcaire, extraite de plusieurs carrieres de file, etant fort 
populaire pour les bailments publics, on peut qualifier I’exemple presents ici de 
plutot cossu. En plus de sa fagade en pierre grise taillee, ce triplex s’avere 
particulierement remarquable par sa toiture mansardee avec tourelle et bow- 
window de memo que ses galeries fort elaborees.

Distribution d’origine

Abondamment utilise dans le cas des duplex et encore davantage dans 
celui des triplex, le plan en forme de «L» est a ce point repandu dans 
I’habitation contigue a Montreal qu’il peut etre considere comme un veri
table element d’archetype. Une aile prolonge le plan rectangulaire et 
permet d’augmenter considerablement la superficie des logements. Par 
ailleurs, lorsque jumeles cote a cote selon une image miroir, les triplex 
beneficient grace a une cour en forme de «fer a cheval d’un eclairage 
plus genereux et d’une meilleure ventilation». Cette disposition com- 
porte toutefois I’inconvenient d’une vue directe entre logements dispo
ses face a face ainsi que celui d’une plus grande reverberation du son.

Evolution du mode d’occupation

A I’interieur du triplex, la configuration du logement autour d’une piece 
double reste encore populaire aujourd’hui. Elle peut, comme a I’origine, 
jumeler salon et salle a manger ou encore etre adaptee a differents sty
les de vie en servant soit de petite chambre ou encore de bureau a 
domicile.

Lors de travaux de renovation, la construction d’un nouvel escalier d’is- 
sue exterieur plus large s’impose souvent comme une priorite. Aussi, 
les hangars situes a I’arriere se trouvent soit remplaces par une chambre 
supplementaire ou, tout simplement, demolis afin de percer des ouver- 
tures plus genereuses et d’accommoder une galerie.
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TRIPLEX
2003-05-07, rueSt-Hubert

25' (W»0

Date de construction....................  circa 1920-30

Superficie du terrain (7.6x42.6m).. 325 m2

Superficie d’implantation
batiment principal................... 200 m2

Taux d’implantation (200/325).......... 61.5 %

Superficie des logements
Rez-de-chaussGe.................... 180 m2
Deuxieme etage...................... 170 m2
Troisteme Stage..................... 175 m2

525 m2

Indice de superficie de plancher habitable 
ISP (525/325).......................... 1,6

Les plex, une tradition renouvelee page 32



Ce triplex constitue un be! exemple de plan en forme de «L» avec une profondeurde 
35 m (115 pieds) sur un lot de 45 m (148 pieds) de longueur. Rue tres passante, 
mats non moins prestigieuse en raison des belles et vastes demeures qui la bordent, 
la rue Saint-Hubert attire de nombreux professionnels a installer leurs bureaux au 
niveau des rez-de-chaussee.

Distribution

Les caracteristiques de son plan demeurent similaires a celles des autres 
triplex. Les pieces situees a I’arriere se multiplient ici en enfilade afin d’offrir 
tout le contort d’un logement comportant trois chambres, un salon double, 
un bureau, une salle de bain, une buanderie de meme qu’un espace de 
rangement. Dans cet exemple, le terrain possede une telle profondeur, qu’il 
peut meme recevoir du cote de la ruelle des places de stationnement ou un 
garage.

TRIPLEX
2003-05-07, rue St-Hubert
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TRIPLEX
4289-91-93A-B, rue Chapleau

if my)

Date de construction................. circa 1930-40

Superficie du terrain (7,6 x 25m 190 m2

Superficie d’implantation
batiment principal..........................  103 m2
batiment secondaire...................... 12 m2

115 m2

Taux d’implantation (115/1)......................... 60%

Superficie des logements
Rez-de-chaussee........................ 90 m2
Deuxfeme 6tage............................ 87 m2
Troisieme etage( 2 logements).... 83 m2

260 m2
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La s6rie de triplex bordant la rue Chapleau est remarquable par son homogbnditd, la 
rdgulante de ses volumes et la similitude des details d’un batiment a I’autre (brique, 
galeries, escaliers et comiches). Cet effet d’ensemble s'avere d’autant plus remar
quable que ces maisons font face a un pare, espace de recul mettant en valeur leurs 
fagades. A quelques exceptions pres, ces bailments possedent tous des galeries 
arrieres lindaires dotdes d’un escalier d’issue circulaire en acier.

Distribution

L’etage superieurcomportant deux etroits logements, ce triplex est en fait un 
quadruplex. A ce propos, il est interessant de constater que lors de recentes 
conversions de logements en condominiums, cet etage est souvent trans
forme en une seule unite. Ires fonctionnels, les autres etages ont peu change 
au fil des ans; les travaux de renovation se limitant le plus souvent au rea- 
menagement de la salle de bain et a I’ouverture partielle du salon sur le 
corridor central.

A I’arriere, la plupart des garages ont ete demolis afin d’agrandir les cours. 
Par la meme occasion, plusieurs galeries ont ete elargies afin d’offrir assez 
d’espace pour recevoir une table permettant de prendre les repas a I’exte- 
rieur durant la belle saison.

TRIPLEX
4289-91-93A-B, rue Chapleau
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30' (Sm.)

Date de construction................. circa 1930-40

Superficie du terrain (9x32m).... 288 m2

Superficie d’implantation A B
batiment principal............. 150 m2 160 m2
batiment secondaire......... 30 m2 30 m2

180 m2 190 m2

Taux d’implantation................... 63 % 66 %

Superficie des logements A B
Rez-de-chauss6e........... 140 m2 145m2

TRIPLEX
4426-28-30-32, rue Fabre

Deuxieme 6tage. (2 log.). 130 m2 135m2 
Troisieme §tage. (2 log.). 135 m2 140m2 

405 m2 420m2

Indice de superficie de piancher habitable
ISP................................... 1,4 1,45

F-—
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La rue Fabre est regulierement citee en exemple en raison de ses nombreux 
porches en bois qui, pour paraphraser Michel Tremblay, meublent la rue a la 
maniere des loges d’un theatre. Plusieurs hangars ayant ete conserves a Tar- 
riere des bailments, la ruelle s’anime elle aussi par de multiples passerelles et 
«passages secrets».

Distribution

Voici deux examples de quintuplex, ces batiments de trois etages com- 
prenant cinq unites de logements chacun. Le proprietaire occupant y 
loge dans un spacieux rez-de-chaussee avec garage a I’arriere et loue 
les quatre unites du haut.

Les lots de 9 m de largeur par 30 m (30 x 100 pieds) de profondeur 
permettent la construction selon un plan rectangulaire ou en forme de 
«L». Ce dernier offre I’avantage d’une meilleure fenestration des pieces 
arrieres a cause de la grande profondeur des logements (15 a 20 m, 50 a 
65 pieds).

Cedant sa place au garages et aux hangars, la cour arriere, se trouve par 
centre reduite au minimum. Aussi, toutes ces excroissances font om- 
brage aux logements et les escaliers d’issues qu’ils abritent s’avdrent peu 
securitaires. Ainsi, au fil des ans, plusieurs de ces hangars ont ete demo
ns pour faire place a des portes patio et a I’amenagement d’une cour 
paysagee.

TRIPLEX
4426-28-30-32, rue Fabre
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LES “PLEX" RENOUVELES

Les Habitations Georges-Vanier, Richard de la Riva architects, 1994

Le contexte actuel: besoins recurrents et nouvelles realties

Quelles sont les raisons permettant d’envisager le renouvellement d’une forme 
de logement qui, somme toute, semble traverser le temps avec succes? De 
toute evidence, le p/ex semble toujours porteur de valeurs qui nous sont cheres. 
Toutefois, les bouleversements sociaux dconomiques r6cents ayant passable- 
ment modifie les modes de vie, il semble opportun de proceder, par la meme 
occasion, & la revaluation des espaces offerts par ce type d’habitation.

A titre d’exemple, la mobilite accrue de la main-d’oeuvre et I’autonomie conferee 
a plusieurs travailleurs-euses par (’usage maintenant g6n6ralise de I’informatique 
sont des facteurs ayant considerablement modifie les habitudes de travail au 
cours des dernieres annees. Devant cette situation, il est de plus en plus courant 
de devoir amenager a meme le logement, un espace consacre uniquement au 
travail.

Dans le meme esprit, I’interet grandissant pour I’am^nagement paysager, le jardi- 
nage et I’amenagement de terrasses exterieures merite d’etre pris en considera
tion. D’ailleurs, des relations de qualite entre I’interieur et I’exterieur du logement 
sont de plus en plus recherchees. Enfin, dans un autre ordre d’idees, les preoc
cupations de la population en ce qui a trait a la protection de I’environnement et 
au developpement durable doivent necessairement etre integrees a la concep
tion des nouvelles habitations.

Avant de proceder a I’analyse detaillee de meme qu’& la devaluation de chacune 
des composantes du p/ex, resumons ici ses principales qualites:
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- Le p/ex permet d’atteindre une densite de logements suffisamment elevee afin de 
rendre le terrain financierement accessible aux particuliers.
- Cette densite de construction n’etant toutefois pas excessive, elle permet, a tra- 

vers les articulations du batiment, I’eclosion d’une vie communautaire de qualite. 
D’ailleurs, profitant de la proximite des nombreux services, le logement contigu cor
respond avant tout a I’expression d'un mode de vie urbain.
- Compact et profitant d’une double orientation, le p/ex a d6montre qu’il s’adaptait 

relativement bien aux conditions climatiques rigoureuses du Quebec. Bien qu’aveu- 
gle sur les cotes, suivant un veritable souci dteconomie materielle et energ6tique, 
I'eclairage et la ventilation naturels fournis par ses fagades avant et arriere assurent 
un interieur confortable, independent de tout systeme electrom6canique.

- D’une grande flexibilite, son plan s’adapte facilement a differents usages et for
mes de propriete, suivant les inevitables changements qui se produisent tout au long 
de la vie d’une famille.

Suite a cette description, on se rend bien compte de la qualite de vie offerte par le p/ex 
et de son potentiel a pouvoir etre adapte aux besoins actuels. A ce propos, il est interes- 
sant de constater que, contrairement au bourn social et economique qui lui donna nais- 
sance, le p/ex pourrait aujourd’hui permettre de tenir compte des preoccupations d’une 
societe qui n’est plus en pleine expansion et qui cherche de plus en plus a contrer son 
etalement urbain.

Par son approche de type “design preliminaire”, cette etude propose d’aborder ces ques
tions a travers trois modeles. Les “archetypes renouveles” offrent ainsi une variete de 
solutions techniques, fonctionnelles et urbaines. Illustrant les idees discutees dans les 
pages precedentes, leur dessin n’est toutefois pas final ou optimal en soi, cette etape 
relevant plutot du veritable projet construit.
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LA STRUCTURE

Le mur mitoyen coupe-feu

Apergu historique

Suite au grand incendie de 1852, la reconstruction de plusieurs quartiers de Montreal 
permet une importante revision du decoupage cadastral. Le nouveau lotissement pro
pose alors de r6duire la largeur des lots en fagade sur rue, mais d’en augmenter la profon- 
deur. La maison en rangee avec ses murs coupe-feu fait ainsi son apparition et succede 
a la maison de ville en bois, particulierement vulnerable a la propagation des flammes. 
En plus d’offrir une resistance suffisante au feu, ce nouveau mur doit assurer sa propre 
stability structurale. Le mur mitoyen en brique apparatt dans la creation de quartiers 
d’habitation a forte densite lorsque ces murs edges sur la limite des proprietes sont parta- 
ges entre voisins. Le code civil prevoit d’ailleurs le partage des couts direction et d’en- 
tretien dans un tel cas.

Evolution

Anciennement, les murs coupe-feu en magonnerie ou en b6ton devaient seion I’usage 
des batiments depasser le niveau de la torture de deux ou trois pieds. De nos jours, cette 
surelevation peut, dans le cas d’une habitation, se limiter a six pouces (150 mm), alors 
qu’en respectant certaines contraintes, il est parfois meme possible de I’eliminer.

Avec revolution des techniques de construction, les normes s’assouplissent pour permet- 
tre la construction de plus grands ensembles sans qu’il sort necessaire d’eriger un mur 
coupe-feu en magonnerie entre chaque serie de logements superposes. Des separations 
coupe-feu d’un degre de resistance moindre sont deviennent acceptabies. Chaque unite 
de I’ensemble est alors consideree comme un compartiment independant off rant une 
resistance au feu. Plus simple a realiser, la separation coupe-feu permet davantage de 
flexibilite dans le plan tout en reduisant les couts de construction. Si des problemes de 
transmission du bruit sont parfois attribuables a une perte de qualite dans sa construction, 
une bonne conception et un assemblage adequat peuvent facilement assurer une bonne 
insonorisation. Par example, des murs farts de cloisons autonomes et comportant une 
lame d’air entre les deux assurent a chaque logement son autonomie acoustique - le 
meme principe peut aussi s’appliquer a la structure des planchers.

Le “cadastre vertical” permettant la superposition de logements de type condominium, 
L’usage de la separation coupe-feu s’est 6tendu depuis quelques annees a la plupart des 
projets de logements en copropriete. On peut ainsi proc6der au remembrement de lots 
traditionnels pour la construction d’ensembles d’habitation d’au maximum hurt unites en
tre deux murs coupe-feu.

Proposition de renouvellement

Les trois archetypes d’habitation contiguS developpes ci-apres ont et6 congus en y inte
grant des separations coupe-feu. Ainsi, les double lots sont reorganises afin de creer une 
seule entite divisible en copropriete. Quant aux acces et issues, ils sont egalement re- 
groupe afin de redonner i’espace recupere aux logements. Si les largeurs de ces nouvel- 
les unites respectent toujours le rythme du lotissement d’origine, cette composante s’est 
tout de meme adaptee aux tendances du marche ainsi qu’aux nouvelles techniques de 
construction.
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Suite a I’ordonnance de 1727, les 
premiers murs de refend ou murs 
coupe-feu en pierre doivent spa
rer les maisons de villes et depas
ser les toitures a pignon.

De propriete partagee, les murs 
mitoyens en brique etaient cons- 
truits sur la ligne de lot et se pro- 
longeaient de deux pieds (0,6 m) 
au-dessus des toits plats.

Off rant deux heures de resistance 
entre les batiments, le mur coupe- 
feu est generalement exige & tou- 
tes les huit unites d’habitation. 
Dans cette illustration, les unites 
sont protegees entre elles par des 
separations coupe-feu d’une (1) 
heure.
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La charpente

\

Les charpentes traditionnelles devaient te- 
nir compte de la portee limitee des solives 
en bois. Les charges etaient habituellement 
reparties lateralement aux murs mitoyens et 
a un mur porteur interm6diaire, plac£ d’un 
cot6 ou de I’autre du corridor. Les fondations 
de pierre etant peu profondes et permeables, 
el les limitaient le vide sanitaire a la fonction 
de dep6t.

Illustration: J. Auger.

La nouvelle charpente offre la possibility 
d’un plan libre grace a sa structure de plan- 
cher et de toit composee de poutrelles trans- 
mettant les charges aux murs lateraux. L’os- 
sature murale de la charpente a plate-forme 
permet une meilleure isolation thermique des 
murs exterieurs. Le sous-sol peut etre ame- 
nage en espace de vie ou encore accueillir 
une place de stationnement.

Notre illustration.
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La charpente

Apergu historique

La charpente de bois utilisee le plus couramment dans la construction des plex 
Montrealais est le carre de madders. Composes d’un assemblage de madders mas
sifs d’environ 75 x 200 mm (3"x 8"), les murs exterieurs servent a la fois de solives, 
de poteaux, de linteaux et de remplissage. Des cloisons porteuses, g6neralement 
situees au centre du logement, se partagent avec les murs mitoyens la charge des 
planchers et du toit. Leur portee varie de 2,5 a 4,5 m (8 a 15 pieds). Quant aux 
planchers de bois franc, ils sont souvent en merisier, alors que les sous-planchers 
sont faits de planches d’epinette. En fagade, tant a I’avant qu’a I’arriere, les solives 
de plancher se prolongent en porte-a-faux £ I’exterieur afin de supporter balcons et 
galeries. Ces elements sont ensuite enrobes de diverses moulures, leur apparence 
finale etant d’une grande importance dans la composition d’ensemble de la fagade.

Evolution

Bien que les nouvelles charpentes en beton et en acier aient revolutionn6 les metho- 
des de construction, le bois reste nettement, a I’heure actuelle et a I’echelle de 
bitiments residentiels de trois stages, le choix le plus economique en Am6rique du 
Nord. Neanmoins, certaines innovations structurales ont quand meme modifie les 
fagons de faire et offrent maintenant de nouvelles possibilites. Grace aux nouvelles 
poutrelles en bois ou fabriquees a partir de materiaux composites, les portees maxi
males des structures de plancher et de toit peuvent desormais atteindre 9,1 m (30 
pieds). L’obligation de construire un mur porteur intermediaire etant ainsi §liminee, 
le plan gagne en flexibility d’amenagement.

En ce qui a trait aux murs exterieurs, la construction de madrier a d’abord et6 rem- 
placee par la charpente & claire-voie, puis par celle & plate-forme. L’utilisation de 
cette demiere est aujourd’hui g§nyralisye dans I’ensemble de I’industrie de la cons
truction des petits batiments. Elie permet entre autres I’utilisation de pieces de bois 
moins longues, (’assemblage rapide des cloisons sur les “plate-forme” de plancher 
et se prete dans plusieurs cas a la prefabrication. Le colombage des murs exte
rieurs, genyralement composy de poteaux de 38 x 89 mm (2"x 4") en ypinette, tend 
a etre remplace par des poteaux de 38 x 140 mm (2"x 6"). En augmentant ainsi la 
dimension descavites entre les poteaux, les murs peuvent recevoir davantage d’iso- 
lant, tel que le fibre de verre en natte, la laine min6rale ou la mousse giclee, ameiio- 
rant de fagon significative le contort thermique des habitations.

Afin d’empecher la condensation de I’humidite dans les parois exterieures, la “science 
du batiment” preconise (’application de membranes coupe vapeurs, tel les que les 
feuilles d’aluminium ou de polyythyiyne, sur le cdte chaud ou interieur de I’isolant. 
Une membrane pare air placee sur la paroi exterieure du mur limite egalement les 
mouvements d’air. Pour ce faire, le traditionnel papier goudronne est aujourd'hui 
remplace par des pellicules plastiques ou elastomeres tres performantes. Selon la 
redefinition des enjeux (economie d’energie, materiaux respectueux de I’environne- 
ment ou renouvellement de I’air), ces nouvelles compositions de murs evoluent 
rapidement. II importe done de mettre a jour rygulierement I’information disponible a 
ce sujet. Par exemple, plusieurs experts ont recemment realisy qu’une maison trap 
isolee et hermetique peut entraTner des problemes de toxicity de Pair ambiant lors- 
qu’un renouvellement d’air suffisant n’est pas assure. D’eventuelles modifications a 
la ryglementation sont done £ prevoir a cet effet pour la construction des logements.
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N’etant abordable que dans ie cas d’une production en serie, I’usage de structu
res en acier ou en beton arme est generalement reserve aux constructions de 
grande envergure. Si ia structure “interne” du plex reste done en bois, I’acier et le 
beton sont regulierement utilises de maniere ponctuelle pour renforcer certaines 
parties de la structure ou encore pour soutenir un parement de magonnerie. En 
fait, e’est dans la construction des fondations que la contribution du beton s’avere 
la plus importante. En remplagant les assises de pierre, le beton arme offre en 
effet trois enormes avantages: une structure solide et stable avec une epaisseur 
de mur moindre, une etancheite impossible a atteindre avec la pierre et la possi
bility de realiser des formes plus complexes. Cela permet aujourd’hui de rendre 
le sous-sol habitable ou de I’utiliser comme rangement et garage. En ce qui a 
trait a I’acoustique, une mince couche de beton leger coulee au-dessus d’une 
charpente en bois confers a un cout de loin inferieur les memes avantages acous- 
tiques qu’une dalle de plancher conventionnelle.

Proposition de renouvellement

Dans les prototypes proposes ci-apres, nous avons privilegie le plan libre en rai
son des nombreuses possibilites d'am6nagement qu’il permet. Par ailleurs, mal- 
gre leur caractere schematique, nous assumons que ces propositions sont, pour 
des raisons d’economie, construites avec une ossature de bois. Enfin, selon les 
normes actuelles, les fondations en b§ton sont employees afin de d’utiliser et 
d’habiter les espaces situes en sous-sol ou en demi sous-sol.
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La tolture

Apergu historique

Dans le profil de la ville, le toil plat succede au toit en pente afin de permettre le 
developpement des maisons en rangee. Urbain, il evite de deverser I’eau chez les 
voisins ou sur la vole publique. Son usage se repand vers 1885 avec la fabrication 
en s6rie d’un nombre grandissant de mat6riaux de construction.

Grace £ de faibles inclinaisons dans la pente du toit, I’eau converge vers un drain 
central traversant chaque b§timent et relie a logout municipal. Selon le type de 
batiment et afin de creer les pentes suffisantes a I’evacuation de I’eau, certains entre 
toits ventiles atteignent jusqu’d 2 m (6 pieds) de hauteur. Quant a I’6tanch6it6 de 
I’ensemble, elle est assuree par une membrane composee de plusieurs couches de 
papier goudronne recouvertes de gravier et remontant sur un parapet construit au 
sommet des murs. En plus de retenir les accumulations de neige, de glace et d’eau 
et d’augmenter ainsi la valeur isolante du toit par temps froid, le parapet permet de 
creer des couronnements a I’omementation variee.

Evolution

Si, depuis un siecle, la construction du toit plat domine la construction domiciliaire 
contigue a Montreal, c’est que la security et I’efficacite qu’il procure sont toujours 
appreci^es dans un milieu ou la majority des bitiments font deux ou trois etages.

Afin de permettre I’amenagement d’une terrasse en toiture, la membrane d’etan- 
ch§ite doit etre d’une grande solidite. Maiheureusement, les membranes multicou
ches traditionnelles sont plutdt fragiles et sujettes au fendillement lorsqu’on y appuie 
une nouvelle structure. En fait, lorsque expose au soleil et aux changements brus
ques de temperature, le goudron contenu dans la membrane tend a durcir et £ rendre 
cette derniere davantage vulnerable aux infiltrations d’eau. Bien que I’amenage- 
ment d’une terrasse doive toujours se faire d’une fagon minutieuse afin de proteger 
I’etancheite du toit, les membranes §lastomdres utilisees aujourd’hui sont beaucoup 
plus flexibles et resistantes qu’auparavant. Aussi, n’ayant pas besoin d’etre chauf- 
fees comme les produits d’asphalte, elles produisent moins d’emanations toxiques 
pour I’environnement.

Proposition de renouveiiement

L’acces au toit
Dans chacun des prototypes presentes ci-aprds, I’espace offert par le toit plat est 
recupere dans le but d’en faire un prolongement du logement, cette piece exterieure 
tant prisee des citadins. Dans le cas du triplex, une mezzanine permet d’acc^der au 
toit ou I’amenagement d’une terrasse ou d’un jardin peut §tre envisage.

Puits de lumiere
Lots de la renovation de I’etage superieur, I’ajout de puits de lumiere ou d’un acces 
au toit largement vitre permet d’augmenter considerablement I’entree de lumiere 
naturelle a I’interieur du logement.
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La toiture

— coionne d’6vent

6vent

! cotonne de chute
cotonne
d'everst

renvoi 
du bain

renvoi 
du tavabo

renvoi du jX 
cabinet d'aisanci

vers 1'dgout municipat

La toiture traditionneile possede un drain 
relie au systeme de plomberie du batiment 
puis au reseau d’egout pluvial de la muni
cipal ite.

Illustration: J. Auger.

Le toit terrasse peut etre const ru it au-des- 
sus d’une pidce interieure. De nouvelles 
membranes de toit fiexibles et resistan- 
tes facilitent ce type d’amenagement 
autrefois considere comme un exploit.

L’acces au toit offre la possibility de re- 
cuperer une partie de la toiture pour y 
amenager une terrasse. Lorsque I’acces 
se fait de I’interieur, celui-ci doit consti- 
tuer une pi6ce minimale afin de respecter 
la reglementation. Quant a la mezzanine, 
elle est consid6r6e comme un amenage- 
ment plus important en superficie.
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Les systemes
electromecaniques @t de communication

Apergu historique

Au cours du 20e si6cle, les logements contigus de Montreal ont connu une grande 
variete de systemes de chauffage et de carburants differents. Du chauffage central au 
charbon, ils sont passes a la foumaise a I’huile puis £ celle au gaz nature!. Un systeme 
de tuyauterie alimente alors les radiateurs d eau chaude, assurant une bonne source 
de chaleur a travers ie logement. Avec le developpement de I’energie electrique, 
I’usage de la plinthe electrique se repand pour rapidement devenir un choix 6conomi- 
que. Toutefois, malgre ses avantages, le techauffement de fair ambiant par convec
tion n’est pas toujours des plus efficaces, ni des plus confortables.

En faisant leur entree dans chaque logement, le telephone, la radio et la television ont 
evidemment passablement modifie nos modes de vie et notre rapport au monde exte- 
rieur. En moins d’un si&cle, le poele a bois, occupant jadis le centre de la maison, est 
remplace par le petit ecran. On peut done maintenant se demander quels seront tous 
les effets de I’instauration d’une “societe de I’information” sur notre milieu de vie?

Evolution

Chauffage
Les principaux elements a considerer lors du choix d’un systeme de chauffage sont 
I’economie, le controle de la temperature et, bien sur, le confort.

Si on le compare aux systemes a fhuile ou au gaz nature!, le chauffage a felectricite 
offre de nombreux avantages. En effet, les unites chauffantes de ce systeme sont 
compactes, faciles a installer et reglables independamment I’une de I’autre, ce qui 
permet de controler la temperature dans chacune des pieces. Bien que ces qualites et 
des couts de foumiture peu eieves lui assurent encore une grande popularite, de nou- 
veaux systemes des plus performants font depuis peu leur apparition.

Jumel6 e un climatiseur, le chauffage a air pulse procure, tout comme la thermo- 
pompe, un controle efficace de la temperature de fair. L’installation de ces systemes 
s’avere par contre beaucoup plus dispendieuse que dans le cas de plinthes electri- 
ques. De plus, puisque leur installation dans un logement existant peut devenir un 
veritable casse-tete, leur utilisation convient surtout a la maisonnette independante 
plutot qu’aux plex.

Des systemes radiants, composes de pellicules et de fils chauffants electriques, peu- 
vent maintenant etre installes sous les finis de plancher ou au plafond. Dans le cas de 
dalles de beton minces, ce systeme fonctionne e faide de tuyaux flexibles assurant la 
circulation d’eau chaude. En rechauffant la masse des materiaux au lieu de fair, ces 
systemes radiants procurent une chaleur des plus confortables.

Plomberie
La tuyauterie traditionnelle en fonte ou en cuivre est desormais remplacee dans la 
construction residentielle, tant pour falimentation en eau que fevacuation des eaux 
usees, par des tuyaux en piastique (ABS ou PVC). Si le plastique s’avere un choix tres 
economique, son inconvenient reside toutefois dans la n6cessite d’isoler les tuyaux.
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Telecommunication, electronique et domotique
Sans parler de I’impact Evident de la television sur la vie familiale, le develop- 
pement des telecommunications et de I’informatique permet aujourd’hui £ un 
nombre grandissant de personnes de devenir travailleurs autonomes et de pla
nner plus librement leur horaire et deplacements. Ainsi, I’amenagement d’un 
bureau a domicile s’avere de plus en plus courant. II convient toutefois de 
Nntegrer de fagon harmonieuse afin d’eviter de faire interference avec la vie 
familiale.

De nos jours, le controle de la plupart des systemes assurant le bon fonctionne- 
ment des habitations peut etre programme d I’avance ou d distance gr§ce a 
I’electronique et aux telecommunications. Connue sous le nom de domotique, 
cette tendance a centraliser la mise en marche et le reglage de ces differents 
systemes permet par exemple de contrbler systeme de securite, temperature, 
eclairage, apparel Is electriques ou audiovisuels, voire meme le remplissage de 
la baignoire! Meme si aux dires de ses promoteurs, cette technologic rend nos 
maisons “intelligentes”, ies avantages et les inconvenients de son utilisation 
doivent etre consideres attentivement.
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La fagade avant

Maisonnette renouve!6eMaisonnette traditionnelle

Triplex traditionnel Triplex renouvete

Les plex, une tradition renouveiee page 50



LA FAQADE AVANT

“On reconnait un quartier a ses fagades, ses entrees, ses jardins et ses cours. ”
Catherine Eveillard, Montreal, cote jardin

Le paysage urbain de Montreal tire son originalite de sa trame caracteristique com- 
posee de rues et de ruelles ainsi que de ses nombreux espaces exterieurs que s’ap- 
proprient les habitants. Situees a I’avant et a I’arriere du batiment, ces cours consti
tuent par la multitude d’amenagements qu’elles permettent autant d’interfaces entre 
le domaine prive et le domaine public, contribuant a la creation d’un paysage collectif 
significatif.

Suite a cette constatation, I’etude de la fagade avant ne peut evidemment pas etre 
reduite a de simples considerations fonctionnelles. Veritable expression de la per- 
sonnalite d’un batiment, la fagade avant pose la question de sa relation avec les 
maisons voisines et, dans une perspective plus large, avec la ville et le contexte de 
son edification. Ainsi, elle tient avant tout aux materiaux et aux formes des elements 
qui la compose. C’est d’ailleurs en fonction de la composition plus ou moins harmo- 
nieuse de ceux-ci que Ton porte generalement un jugement esth§tique sur sa valeur.

En plus de I’expression de la fagade elle-meme, I’usage que Ton fait de ses prolonge- 
ments contribuent pour une large part a (’experience que Ton a d’un batiment. Bref, 
un coin de la cour avant reserve au jardinage, le rituel entourant I’acces au logement 
par I’escalier exterieur ou le co-voisinage sur les balcons sont autant de composan- 
tes qui qualifient une fagade que le choix des materiaux du parement ou du type 
d’ouvertures. Dans les pages qui suivent, chacun de ces elements sera done decrit 
par le biais d’un apergu historique, d’un resume de leur evolution de meme que d’une 
proposition de renouvellement, respectant les regies de construction et d’urbanisme.
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La couravant

La cour anglaise

Comme son nom rindique, ce type de cour provient d’Angleterre 
ou Ton retrouve un grand nombre de maisons de ville compor- 
tant un tel amenagement. Afin de creer une cour anglaise, II est 
permis de creuser et de degager une partie de la fagade du sous- 
sol, mais des superficies minimales, une profondeur maximale 
et certains degagements sont a respecter afin de creer un es- 
pace agreable et securitaire. Certaines municipalites ne per- 
mettent la construction d’une cours anglaise en fagade que si le 
niveau du rez-de-chaussee ne depasse pas 2,5 metres (8 pieds) 
de hauteur, sans quoi elle sera consideree comme un niveau 
d’etage.

La “maisonnette renouvelee” met de I’avant cette solution afin 
d’offrir un ensoleillement et une ventilation de qualite au loge- 
ment situe en demi sous-sol.

La terrasse

L'amenagement d’un terre-plein en fagade permet de reduire la 
hauteur hors sol d’un batiment et, legalement, de tricher sur la 
hauteur a respecter. Ainsi, avec son sous-sol accessible a I’ar- 
riere moyennant une legere inclinaison du terrain, le “duplex re- 
nouvele” est considers comme un batiment de deux etages. 
D’une profondeur de 5 metres (16,4 pieds), la cour avant est 
subdivisee par les escaliers et leurs paliers au niveau du terre- 
plein. Quant au jardin, il est sureleve d’un metre (3,3 pieds) par 
rapport au niveau du trottoir et delimits en bordure du trottoir par 
I’escarpement.

L’acces de plain pied

Le “triplex renouvele” propose un rez-de-chaussee construit de 
plein pied. Ainsi, a I’aide de courtes rampes, ce logement offre 
la possibilite d’un acces universe! et peut desservir les person- 
nes a mobilite restreinte. La cour avant de 6 metres (19,7 pieds) 
de profondeur est divisee en deux zones ou jardins distincts.
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La couravant

Aussi petite soit-elle, la cour avant joue un role essentiel dans le processus d’identifica- 
tion des gens au quartier qu’ils habitent. En effet, le sentiment d’appartenance que Ton 
ressent pour son coin de la ville semble directement relte £ I’investissement physique et 
emotif que I’on porte a sa cour. Aussi, la qualite de vie d’une rue depend en grande 
partie de la capacity de ces espaces de transition £ engendrer une certaine conviviality. 
En fait, cet espace exterieur assure, tant pour ses usagers que pour I'ensemble des 
habitants du quartier, le passage du domaine public au domaine prive. A une plus vaste 
echelle, les cours avants contribuent d d6finir le caractere de tout un paysage urbain.

Apergu historique

Sur le plan formel, I’apparition d’une cour a I’avant des logements populates est nee de 
la volonte des constructeurs d’emprunter aux demeures bourgeoises les elements qui 
leur conferent cette image de prestige.

La plupart des entries traditionnelles sont accessibles de plein pied ou au moyen de 
quelques marches, le rez-de-chaussee n’etant sureleve que de 0,3 a 0,7 metres (de 1 a 
2,3 pieds). Les sous-sols etant assez rares, des soupiraux assurent en facade la venti
lation des vides sanitaires. Au pourtour d’espaces publics importants, tels le Carre 
Saint-Louis, ou le long des rues plus passantes, le rez-de-chaussee est sureleve afin de 
creer un veritable piano nobile, composante propre aux demeures bourgeoises (voir 
I’exemple de maisonnette rue Cherrier.)

Reglementation

La profondeur de la cour avant des habitations construites en contigui'te varie gen6rale- 
ment de 0 a 4,5 metres (0 a 15 pieds). Cet espace influence la forme des escaliers 
permettant d’accederau deuxieme etage. Ainsi, cesdemiers sont parfois en ligne droite, 
mais doivent le plus souvent etre courbes afin de respecter les limites du terrain.

En termes reglementaires, la cour avant est une marge avant imposee par un aligne- 
ment de construction et cette marge peut etre occupee par des saillies, tels que les 
escaliers et les galeries, ou par des avant-corps, tels que les bay-windows.

Proposition de renouvellement

Les “archetypes renouvel6s” proposent trois approches diff6rentes de la configuration 
de la cour avant et de ses acc4s, soient la cour anglaise, la terrasse suryiev6e et I’acces 
de plein pied.
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Examples d’escaliers existants

Rue Marie-Anne 
Acces de plein pied 
Marge: 0,5 m (1,6pieds)

Rue St-Andre
Rez-de-chaussee sureleve 
Degageant le sous-sol 
Marge; 1,5 m (5pieds)

Rue St-Hubert
Escalier droit penetrant, 
place devant une fenetre 
Marge: 2,5 m (8 pieds)

Rue Cherrier
Piano nobile
et cour anglaise
Marge: 3,5 m (11,5 pieds)

Rue Fabre 
Escalier tournant 
place devant une fenetre 
Marge: 4,5 m (14,75 pieds)
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Les escaliers

Apergu historique

Les escaliers metalliques sent si nombreux a Montreal qu’ils en sont devenus I’une des 
principales caracteristiques, voire le symbole vivant de son architecture. Specifique- 
ment congu a I’origine afin de palier au lotissement serre du terrain, les escaliers mettent 
en valeur et personnalisent I’acces aux logements, tout en redonnant I’espace gagn6 ei 
I’interieur de ceux-ci.

Evolution

Bien que les escaliers ext&rieurs offrent une solution pratique et originale depuis plus 
d’un siecle, la Ville de Montreal decide dans les annees 1950 d'en interdire la construc
tion pour des raisons esthetiques. Ns etaient devenus, aux dires de certains, une “source 
d’enlaidissemenf et trap casse-cou en hiver avec la neige et la glace. Au debut des 
annees 1980, un revirement s’amorce en leur faveur. Ils sont alors a nouveau permis, 
mais a conditions de respecter certaines contraintes (notamment en ce qui a trait a 
Tangle des marches tournantes et a leur dimensionnement) de meme que les caracteris
tiques architecturales du voisinage.

De fagon gen6rale, Tescalier exterieur donne accds au balcon du deuxteme £tage, a 
partir duquel un escalier interieur dessert le ou les logements situes au troisieme. Le 
balcon du deuxieme est done d’usage commun aux locataires des etages supgrieurs. 
Essentiellement determinee par la profondeur de la marge avant, la forme des escaliers 
varie souvent d’un batiment £ Tautre. Ainsi, avec leurs marches plus ou moins abruptes, 
les escaliers ne sont pas toujours ttes sgcuritaires. Malgre sa structure ajourge, Tesca
lier rgduit souvent, lorsqu’ii passe devant une fenetre, la quantite de lumiere penetrant 
dans le logement du rez-de-chaussge.

Reglementation

Aujourd’hui, afin de prgserver le caractgre patrimonial des quartiers anciens, la nouvelle 
reglementation municipale permet de remplacer les escaliers existants et meme d’en 
construire de nouveaux dans le cas de nouvelles insertions. Le Code National du Bati
ment permet la construction d’escaliers exterieurs droits lorsque Tintegrite des issues 
est assurge centre la propagation du feu. Quant a Tangle maximal que Ton peut donner 
aux escaliers toumants, des dispositions particulieres decrites dans VAnnexe Montreal 
permettent de dgroger au CNB.

Proposition de renouvellement

Etant donng Toriginalitg des escaliers montrgalais, tant du point de vue social qu’archi- 
tectural, il semble gvident d’envisager leur utilisation dans la conception de nouveaux 
ensembles d’habitations contigues. Toutefois, il est possible de les rendre davantage 
sgcuritaires et conformes aux normes en les construisant en ligne droite plutot qu’en 
courbe. De cette maniere, il est ggalement possible d’gviter de passer devant une 
fenetre et de recupgrer Tespace tesiduel sous leur structure pour du rangement. Quant 
aux escaliers interieurs, pourquoi ne pas les munir d’un bon gclairage naturel?
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Les escaliers

La maisonnette possede un rez-de-chaussee 
sureleve (piano nobile) de meme qu’une cour 
anglaise afin de rendre plus accueillant le lo- 
gement situe en demi sous-sol. Aussi, avec 
des escaliers separes, I’individualite de cha- 
que maisonnette se trouve renforcee. Enfin, 
un puits de lumiere permet I’eclairage nature! 
de I’escalier interieur menant aux etages.

Le duplex est amenage en terrasse et doit 
composer en fagade avec de grands escaliers 
en ligne droite. Quant a I’escalier menant au 
niveau superieur, il est eclaire en fagade par 
une grande bale vitree.

Le triplex comporte un grand escalier, avec 
une volee complete a I’exterieur et une autre 
a I’interieur. De grandes fenetres assurent 
I’eclairage naturel de I’escalier interieur, ouvert 
sur les pieces du troisieme etage.
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Le parement 

Apergu historique

Suite a I’incendie de 1721, le parement de bois est interdit dans le Vieux Montreal, puls dans 
les faubourgs apres celui de 1852. Quant aux villages environnants, le bois y demeure en 
usage jusqu’a leur annexion a Montreal au debut du 20e siecle.12 C’est ainsi qu'a ce moment, 
en plus de repondre aux normes de securite les plus elementaires, se developpe un veritable 
engouement pour la construction avec parement de magonnerie. En fait, pierre grise ou 
d’importation, brique commune, polychrome ou vernissee, la variete de materiaux utilises 
dans la construction des fagades des maisons en rangee de Montreal est telle, qu'elles cons
tituent un veritable catalogue de parements. Textures, couleurs et appareillages temoignent 
chacun a leur maniere, des modes et des traditions constructives de I’epoque a laquelle ils 
sont realises.

Bien qu’il existe plusieurs exemples de murs porteurs construits en magonnerie, cette der- 
niere est davantage utilisee comme parement autoportant place devant une structure de bois, 
I’ensemble de la fagade reposant sur le mur de fondation. Quant aux ouvertures, la magonne
rie se trouvant au-dessus est supportee par des linteaux de pierre ou de beton prefabrique, 
par des arcs en brique ou meme parfois par des pieces de bois. Ce systeme constructif 
fonctionne encore tres bien puisqu’il permet de reparer ou de remplacer le parement d’une 
fagade sans en alterer la structure.

Reglementation

En raison de sa durabilite et de la resistance au feu qu’il procure, le parement de magonnerie 
demeure une exigence reglementaire dans presque toutes les grandes municipalites du Que
bec. A Montreal, le reglement d’urbanisme requiert en fagade un parement compose au 
minimum de 60% de brique, de pierre naturelle ou de magonnerie artificielle en fagade.

Evolution

En raison du poids de la magonnerie, les modes d’assemblage traditionnels offrent peu de 
flexibilite dans la modulation des fagades. De nos jours, grace a I’utilisation repandue de 
I’acier, il est possible de concevoir des volumetries plus elaborees, alternant surfaces de 
magonnerie et ouvertures de plus grandes dimensions.

Par ailleurs, de nouveaux materiaux s’ajoutent maintenant a la liste de parements disponi- 
bles. Dans le cas de la pierre artificielle, elle peut, selon le models, se marier plus ou moins 
parfaitement au caractere et aux materiaux du batiment existant et de ses voisins. La cou- 
leur, la texture et le format jouent alors un role determinant dans I’appreciation du produit, tout 
comme le dessin des proportions et la technique de jointoiement. Quant au bloc de beton 
meule, il s’avere souvent a la hauteur d’un bon ouvrage en pierre de taille, offrant soit une 
certaine parente avec les parements traditionnels ou encore un assemblage de qualite aux 
allures plus contemporaines.

De nouveaux revetements plus legers, tels que des stucs composes d’agregats lies de ci- 
ments ou de polymeres, offrent aujourd’hui un grand choix de couleurs et de textures. Toute- 
fois, n’etant pas consideres comme de la magonnerie, leur usage doit se limiter, a une partie 
seulement de la fagade sur rue ou aux fagades secondaires du batiment.

12 Benoit et Gratton, Pignon sur rue les quartiers de Montreal, p. 7.12.
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Le parement

La maisonnette jumelee dispose de deux faca
des juxtaposees. Le parement de magonnerie 
est reserve a I'avant corps, alors que la fagade 
situee en arriere plan revolt un revetement de 
stuc de couleur.

Le duplexjumele presente une fagade symetri- 
que, centree sur la tranchee du grand escalier. 
De larges ouvertures horizontales sont suppor- 
tees par des linteaux et poteaux d’acier afin de 
permettre les fenetres en coin. Un parement de 
magonnerie peut etre insere dans les avant-corps 
et sur I’ensemble de la fagade avant, I’utilisation 
du stuc etant reserves a la fagade au second plan.

Le triplexjumele deploie sa fagade symetrique- 
ment, de part et d’autres d’un escalier encadre 
par les balcons. La magonnerie est encore re- 
servee aux avant-corps ou peut etre etendue a la 
devanture des balcons avec I’ajout d’une struc
ture independante en acier. La fagade situee a 
I’arriere plan est presque entierement vitree.
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Proposition de renouvellement

Les facades des trois prototypes pr^sentes plus loin refletent a travers leur articulation 
le plan de leurs logements. Ainsi, les avant-corps respectent a la fois I’alignement et le 
pourcentage de magonnerie requis comme parement en fapade (de 50 a 60%). Quant 
£ la portion de fagade situ6e en arriere plan, un parement leger semble particuliere- 
ment approprie puisqu’il s’agit d’une paroi largement vitr6e a laquelle sont apposes des 
balcons.

Le couronnement

Apergu historique

Parapet

Le couronnement des habitations victoriennes s’avere souvent d’une grande exube
rance. Toutefois, en termes strictement fonctionnels, ils ne constituent que des para
pets ornementes. Par example, la fausse mansarde, illustree sur la photo ci-aprds, est 
une construction tenement empreinte de references qu’elle reussit a faire oublier la 
structure du toit plat place derrtere. Le role du parapet ne se limite cependant pas qu’a 
I’animation de la fagade. D’un point de vue technique, il controle I'ecoulement de I’eau 
accumulee en toiture et le rebord cre6 par la corniche protege la partie superieure du 
mur de magonnerie de la pluie.

Corniche

Bien des elements architecturaux animant autrefois les fagades ont ete perdus lors de 
renovations sauvages au cours des annees 1960 et 1970. Leur restauration ou recons
truction integrate s’averant forts couteux, les constructeurs les ont le plus souvent sim
plifies ou carrement elimines. Dans la construction neuve, I’imitation de ces elements 
possede tres rarement toute la finesse des modeles dont ils s’inspirent. On remarque 
neanmoins un regain d’interet pour les traditions artisanales en meme temps qu’un plus 
grand souci de conserver ces etements lors de travaux de renovation.

Evolution et proposition de renouvellement

L’influence du modernisme de meme que les rrtethodes de construction plus recentes 
ont fait evoluer le couronnement des bStiments vers une 6conomie de materiaux dans 
un style pour le moins epure. Nous sommes d’avis qu’il est possible de teinterpteter les 
composantes traditionnelles par le biais d’un langage contemporain plutot que de les 
ignorer.

La ^novation de cette maison de la rue Marie- Avec son toit courbe, ce projet du boul.
Anne permet de voir (’assemblage de sa struc- Georges-Vanier propose une interpretation
ture et de sa fausse mansarde. actuelle du toit mansarde.
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Les saillies

Alternant avants-corps et porches, la 
maisonnette reprend le rythme des 
maisons de la rue Cherrier et offre une 
interpretation contemporaine des bal- 
cons places au-dessus d’une cour an- 
glaise.

Un porche abrite le palier intermediaire 
du grand escalier central du duplex. 
Les balcons debordent de la fagade 
avant, tandis que celui du rez-de- 
chaussee est construit au-dessus d’une 
piece en sous-sol.

Les saillies du triplex sont placees de 
chaque cote du grand escalier. Ce der
nier est visible de la rue sur toute sa 
hauteur.
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Les saillies

Balcon

Escalier exterieur

Apergu historique

Si les residences plus luxueuses comportent souvent une fapade ornementee de 
pierres de taille, c’est surtout le balcon en bois, construit en encorbellement, qui sert 
d’element decoratif dans le cas des logements ouvriers. En fait, avec ses colonnes, 
ses mains courantes, sesfrises et corbeaux de bois, il constitue souvent une verita
ble interpretation par les artisans du portico classico.

Le portique relive du domaine public et s’ajuste aux dimensions de la cour avant, 
offrant des espaces exterieurs a I’usage de chacun des logements. Vus dans leur 
ensemble, de part et d’autre de la rue, ces porches et balcons apparaissent aujourd’hui 
telles les loges d’un theatre. Malheureusement, trap de ces structures de bois ont 
ete demolies et remplacees par des constructions en acier, dont les proportions plus 
freles semblent bien loin de recreer I’effet d’un portique symbolique.

Suivant la tradition montrealaise, la reglementation limite la profondeur des balcons 
a 1,5 metres (5 pieds) en fagade avant. Aussi, les balcons, galeries, porches et 
escaliers sont tous consideres, par rapport a I’alignement de construction, comme 
des saillies dans la marge avant. Les bay-window, box-window ou bow-window sont 
pour leur part consideres comme des avants-corps faisant partie integrante du bati- 
ment. Ils ne doivent cependant pas depasser 1,5 metres de profondeur et 3 m2 de 
superficie.

Evolution

Porche

II est interessant de remarquer que meme si les materiaux et leur assemblage ont 
beaucoup evolues, la forme traditionnelle des saillies persiste lors de travaux de 
renovation. Dans le cas particulier des balcons, le revetement et la structure ont 
change sans qu’aucune modification ne soit apportee a la forme originale. Quant 
aux galeries, leur plancher de bois est souvent remplace par des feuilles prefabri- 
quees de fibre de verre, alors que leur structure, faite de solives se prolongeant en 
porte-a-faux par rapport a la fagade, laisse place a une structure independante en 
acier. La reglementation limite I’avancee des saillies a 1,5 m par rapport a la fagade 
et a 40% de I’alignement.

Proposition de renouvellement

Les prototypes proposes dans cette etude disposent d’avants-corps et de saillies se 
partageant I’animation de la fagade afin de lui donner un rythme. Le box-window 
represente environ 50% de I’alignement et constitue ainsi la fagade principale. Les 
balcons et porches font saillie de 1,5 m Congue comme une paroi vitree, la fagade 
en recul comporte des balcons qui, une fois fermes, peuvent ajouter une piece sup- 
plementaire au logement.

Sans considerations pour la reglementation, qui exige un revetement de magonne- 
rie, et dans un contexte ou le paysage environnant se prete a une telle ouverture des 
pieces, [’ensemble de la fagade avant pourrait etre entierement revetu d’un mur 
rideau. Toutefois, daps un contexte urbain, le percement de tres grandes ouvertures 
et la construction de verandas ou de serres semblent convenir davantage aux faga- 
des arrieres.
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Les ouvertures

La maisonnette reprend la porte frangaise 
traditionnelle comma acces principal au lo- 
gement et au balcon. Les fenetres sont a bat- 
tants, avec ou sans imposte.

En contraste avec a sa tranches verticale, le 
duplex met en valeur I’horizontale dans la 
composition de ses ouvertures. Etant donne 
la fenestration genereuse des logements, les 
portes d’acces peuvent etre pleines ou mu- 
nies d’un simple hublot.

Le triplexcomporte des ouvertures disposees 
soit a la verticale ou a I’horizontale. La fene- 
tre a guillotine et la porte avec imposte peu
vent etre combinees.
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Les ouvertures

Apergu historique

A I’origine, les dimensions des portes et fenetres des logements contigus revetent 
une grande importance, car c’est elle qui determine la superficie maximale des pie
ces interieures. En effet, selon le Code 1900en vigueur a I’epoque, un salon double 
de 30 m2 doit avoir des fenetres d’un minimum de 3 m2 de superficie, soit 10% d’ouver- 
ture, pour une ventilation et un eclairage suffisants. Les fenetres en bois sont alors 
soit a battants, suivant la tradition frangaise, ou a guillotine, suivant les modules 
introduits ici par les Britanniques. Dessinees verticalement, tel les la silhouette du 
corps humain, les ouvertures permettent au soleil de penetrer plus profondement 
dans le logement. La composition a I’horizontale de fenetres en bandeaux apparatt 
sous I’impulsion du credo moderniste et avec la maTtrise de moyens techniques plus 
elabores, mais reste 6trangere aux proportions de la maison traditionnelle.

Evolution

L’introduction de materiaux durables et performants, tels que I’acier, I’aluminium, les 
plastiques et le fibre de verre, a completement change I'assemblage des cadres de 
fenetres et reduit considerablement leur entretien. Le verre thermique, renfermant 
une mince couche d’air entre deux vitres, a egalement permis d’eliminer la necessity 
d’installer des chassis doubles.

Apparues dans les annees 1950, les fenetres coulissantes ont defigure plus d’un 
batiment existant lors de travaux de renovation, car leurs proportions se mariaient 
difficilement a cedes des anciennes maisons. De nouveaux produits, telle la porte 
patio ou la porte d’acier, se sont tallies une part importante du marche, mais placees 
en fagade sur rue, elles en amoindrissent souvent la composition.

Le marche de la renovation ayant connu une croissance importante au cours des 
dernieres annees, plusieurs fabricants de portes et fenetres s’inspirent des modeles 
d’origine et les amgliorent en y integrant une quincaillerie de plus en plus sophisti- 
quee. La fenetre oscillo-battante offre un bel exemple d’une telle adaptation.

Proposition de renouvellement

La reglementation municipale exige un minimum de 10% et un maximum de 40% de 
surface vitree pour les projets s’inserant dans un quartier ancien. Ainsi, la partie de 
la fagade situee en retrait par rapport a I’alignement peut, a la limite, etre entiere- 
ment vitree a la manure d’un mur rideau. Toutefois, sous certaines orientations, 
cette immense surface vitree risque fort, a moins d’etre climatisee ou protegee par 
des stores, de se transformer en veritable serre. Bref, les possibilites offertes par la 
reglementation et la technologie m6ritent d’dtre explorees, mais en prenant toujours 
bien soin de respecter le contexte, tant architectural qu’environnemental, dans le- 
quel s’insere la nouvelle construction.
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La fagade arriere traditionnelle La fagade arriere renouvelee
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LA FAQADE ARRIERE

Apergu historique

Partie integrante du paysage des ruelles, la fagade arriere des logements contigus, 
avec ses galeries, passerelles et hangars, revele tout un pan de la vie domestique 
au tournant du siecle.

Construites a la limite des marges, les galeries situees le long des fagades laterales 
et arrieres des p/ex depassent rarement 1,2 metres (4 pieds) de profondeur. Dans le 
cas des maisonnettes et parfois dans celui des duplex, une veranda y est souvent 
am§nagee. En termes fonctionnels, la galerie arriere forme une sorte de coursive 
donnant accds & I’escalier d’issue, ci la remise et au reservoir d’huiie situGs dans le 
hangar. Elle sert egalement a etendre le lavage sur les cordes a linges, a surveiller 
les enfants qui jouent dans la cour et, bien sur, a faire un brin de jasette avec la 
voisine!

Evolution

Le progres technique facilitant aujourd’hui plusieurs taches domestiques, les espa- 
ces exterieurs situes a arriere des logements sont desormais davantage voues a la 
detente. L’acces de chaque logement a une terrasse exterieure ou Ton peut installer 
une table et des chaises devient de plus en plus une priorite pour de nombreux 
occupants. Aussi, comme la forme etroite et tout en longueur des galeries tradition- 
nelles se prete mat a ce type d’amenagement, c’est plutot lors de la demolition des 
hangars que Ton voit apparaitre de plus vastes terrasses en bois. Malheureuse- 
ment, si ces structures permettent a certains de profiter du soleil, elles laissent bien 
souvent dans I’ombre ceux qui habitent aux niveaux inferieurs.
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Proposition de renouvellement

Afin d’offrir un espace exterieur de quality & chacun des logements, I’amenage- 
ment de toits-terrases en “cascade" au-dessus d’espaces habites offre une solu
tion des plus interessantes. La cour est placee de fapon a maximiser I’ensoleille- 
ment et s’insere lateralement le long des volumes ajoutes au batiment principal. 
Ainsi, chaque unite dispose d’une terrasse de 4 x 4 metres (13 x 13 pieds) qui 
peut, au choix, etre transformee en solarium, en verandas ou en serre. II s’agit 
alors de concevoir la structure, les garde-corps et la toiture de ces volumes en 
vue de s’adapter facilement a ces modifications ulterieures.
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La cour arriere

Apergu historique

Au fil des transformations et ajouts, les cours arrieres s’encombrent souvent d’un 
grand nombre de constructions. Contraint par une marge latdrale minimale et un taux 
d’implantation eleve, la cour se trouve ainsi restreinte au peu d’espace inoccupe par 
les hangars et les garages. Inutile de dire que le soleil et I’air frais ont peu de chance 
d’y penetrer.

Evolution

[.’importance grandissante accordee au cours des dernieres annees a la qualitd de 
I’eclairage naturel entrame frequemment la demolition des hangars et I’elargissement 
des ouvertures situees en fagade arriere. D’ailleurs, dans les annees 1970, la ville de 
Montreal encourage par le biais d’un programme de subventions la demolition de ces 
“annexes” considerees dangereuses en cas d’incendie. Les occupants de rez-de- 
chaussee s’approprient alors I’espace redevenu disponible pour le jardinage, la cons
truction d’une terrasse ou, tout simplement, comme aire de jeu. Toutefois, le besoin 
d’intimite fait apparaitre plusieurs systemes de clotures, dont certaines moins reus- 
sies reduisent I’ensoleillement, les possibilites d’interaction et (’aspect visuel des ruel- 
les.

Proposition de renouvellement

Dans tous les quartiers, en ville comme en banlieue, on observe depuis quelques 
annees un veritable engouement pour I’amenagement paysager, le jardinage et I’hor- 
ticulture. Aussi, si par ses dimensions plus restreintes et son caractere plus urbain, la 
cour avant ne se prete pas toujours a ces activites, la cour arriere par centre s’avere 
certainement propice a la detente et aux plaisirs du jardinage. Chacun des prototypes 
comporte done un plan d’amenagement schematique de la cour arriere. Selon les 
preferences des usagers, une partie du terrain est reservee a une terrasse et I’autre a 
la plantation d’arbres et d’arbustes, a I’amenagement d’une surface gazonnee ou d’un 
petit potager.
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Les escaliers d’issue

Apergu historique

Autrefois, on permettait a Montreal qu’un escalier tournant en bois construit dans 
un coin du hangar serve d’issue secondaire au logement en cas d’incendie. Se 
revelant dangereux, la reglementation impose dans les annees 1950 leur rempla- 
cement et autorise I’installation d’escaliers metalliques circulaires lors de la de
molition des hangars. Bien que les marches a angle de ces escaliers ne respec- 
tent pas les normes nationales de securite, elles font quand meme I’objet d’une 
exception dans I’annexe municipale au CNB, car elles correspondent a une situa
tion propre a la Ville de Montreal.

Proposition de renouvellement

Les trois prototypes proposes dans cette etude sont tous congus de maniere a ce 
que les logements se partagent les acces et les issues. Par ailleurs, les escaliers 
avants et arrieres sont amenag6s en ligne droite pour les raisons suivantes :

.- Ils offrent un acces plus securitaire a la ruelle arriere ;

.- en separant les terrasses, ils contribuent a assurer I’intimite de chacune ;
- I’espace qu’ils abritent peut servir de rangement ou encore a abriter un escalier 
interieur permettant d’acceder au sous-sol.
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Le stationnement

La reglementation municipale exige generalement de prevoir une place de stationne
ment par unite d’habitation construite sur un terrain, ce rapport variant a la baisse au 
fur et a mesure que le nombre d’unites augmente. Lorsque I’arrtere des habitations 
est desservi par une ruelle, la cour ou une partie de celle-ci devient frequemment, et 
a son propre detriment, un espace de stationnement asphalte. Dans le cas contraire, 
c’est la cour avant qui perd son integrite en accueiliant une voie d’accgs pour auto. II 
y a done une reelle necessite de reflechir a la question du stationnement afin d’assu- 
rer son integration harmonieuse £ I’environnement.

Tout en tenant compte du lotissement traditionnel, des avantages et des inconve- 
nients de I’accds aux stationnements par la ruelle et d’un antenagement optimal des 
cours arrieres, les trois prototypes presentes ci-apres proposent differentes solutions 
afin d’integrer aux habitations un nombre de places de stationnement suffisant:

- La maisonnette propose de termer la cour arriere au moyen d’un batiment indepen
dant. II s’agit d’un garage double accessible par la ruelle.

- Le duplex dispose d’un garage au sous-sol du batiment principal, accessible par la 
ruelle ou encore par la rue. Au besoin, cet espace peut etre transforme en logement 
ou en bureau.

- Dans le cas du triplex, la largeur des lots permet de disposer dans la cour de trois 
places de stationnement accessibles par la ruelle. Dans le cadre de projets de plus 
grande envergure, il pourrait etre interessant d’envisager la construction de ces pla
ces de stationnement en souterrain ou en demi sous-sol et de fagon coordonnee entre 
plusieurs maisons.
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LES LOGEMENTS

Void finalement la presentation de nos trois modeles renouveles de logements con- 
tigus. Illustrant la plupart des idees discutees dans (’analyse de leurs composantes, 
ils tirent legon des avantages et des inconv6nients que comportent les logements 
traditionnels. De plus, ils empruntent aux elements ayant demontre leur contribution 
a la quality de vie des logements ainsi qu’a (’animation de la vie urbaine. La grande 
popularity des balcons et des escaliers, par exemple, justifie £ elle seule leur 
reutilisation.

Loin de negliger les idees nouvelles, chaque prototype fait egalement preuve d’origi- 
nalite dans les solutions qu’il propose pour tenir compte de certaines realites bien 
contemporaines. Ainsi, afin de refleter revolution de modes de vie, il s’avere main- 
tenant essentiel d’offrir des logements s'adaptant faciiement a des besoins differents 
en meme temps que des amenagements ext£rieurs de quality tels cours, terrasses 
ou jardins.

Dans toute cette demarche, I’etude minutieuse de nombreux plans d’origine a permis 
d’en degager les caractyristiques recurrentes comme, par exemple, la proximity de 
la cuisine et de la galerie arridre et de proposer des modifications selon des inten
tions prycises. Pensons, £ cet egard, £ I’introduction d’une configuration en triangle 
saion-cuisine-salle a manger. Bref, chacune des propositions considere les espaces 
interieurs selon leur usage, I’organisation des fonctions qu’ils abritent et la richesse 
des relations qui en resulte.

Les plex, une tradition renouvelee page 71



La maisonnette renouvelee

Parson organisation spatiale en coupe, ceprototype s’inspire de la maisonnette a couranglaise de 
la rue Cherrier et des transformations y ayant kte apportees. Ainsi, le demi sous-sol est traite 
comme une unite independante et sa superficie est accrue afin d’y permettre I’amenagement d’un 
second logement ou d’un espace £ bureau. En plus de tirer pleinement profit de la cour surbaissee 
situee a I’avant, cette unite dispose egalement d’une courette privee a I’arriere. En fait, c’est grace a 
une nouvelle articulation des niveaux et des volumes que plusieurs espaces exterieurs de qualite 
sont crees a I’usage de chacun des logements. Enfin, le long de la ruelle, un garage double assure 
I’intimite de la cour en la refermant sur elle-meme, alors qu’a son niveau superieur, I’espace est 
recupere afin d’y installer un atelier ou un bureau. A quand la possibilite a Montreal d’utiliser de tels 
garages comme logements accessoires pour les parents ou les ados?

Acces et circulation

En plus de proteger le logement contre le froid, le vestibule constitue un espace de transition qu’il 
semble important de conserver. En effet, combine a I’escalier situe dans le hall d’entree et a une 
petite salle de bain placee juste en dessous des marches, le vestibule contribue a creer une verita
ble piece d’accueil. Au sous-sol, II n’y a pas de vestibule comme tel, I’entree se faisant directement 
dans un petit bureau. Quant a I’atelier et au garage, ils sont congus pour un usage commun ou 
exclusif, selon qu’il s’agit d’un ou de deux proprietaires. Enfin, le passage pieton reliant la cour 
arriere a la ruelle est control^ par une grille entre le garage et celui de la propriete voisine.

Flexibilite d’amenagement

Les pieces de vie
Le regroupement des pieces de vie permet, en plus de faciliter la circulation et d’accroTtre la flexibi
lite d’amenagement, de repartir I’eclairage et la ventilation entre les pieces. Toujours aussi pratique, 
le salon double traditionnel est recupere en offrant la possibilite d’ouvrir cette piece a I’avant ou a 
I’arriere du logement et de subdiviser la salle a manger avec le salon ou avec le bureau. Innovation 
assez recente dans I’amenagement des logements, le triangle salon-cuisine-salle a manger attire de 
nombreux acheteurs et est mis en valeur dans ce plan. Toutefois, certains preferant la separation 
physique et I’isolation acoustique de la salle a manger afin d’y conserver une atmosphere plus 
solennelle, II demeure possible, par exemple, de fermer cette piece par des portes frangaises.

Les chambres
Le logement du haut comporte trois chambres a l’6tage avec la possibilite d’une quatrieme au rez- 
de-chaussee. La chambre des maitres dispose d’un petit salon-bureau s’ouvrant a I’avant sur un 
balcon. Quant au logement situe au demi sous-sol, il comprend deux grandes chambres et un petit 
bureau adjacent au hall d’entrge.

Les salles d’eau
Suivant la tradition, les salles d’eau sont placees au centre des logements afin de separer les fonc- 
tions placees a I’avant de celles situees a I'arriere et de laisser la lumiere naturelle aux pieces les 
plus importantes. A I’etage des chambres, la salle de bain est directement accessible a partir de la 
chambre des mattres, tout en desservant les chambres secondaires via le corridor. Elle dispose 
egalement d’une douche independante de la baignoire. Enfin, le va-et-vient dans les escaliers est 
evite en installant la salle de lavage directement £ I’etage.

Cour et terrasse

Chaque logement ppssede des pieces de vie abondamment vitrees et s’ouvre sur une grande ter
rasse, cette “piece exterieure” tant prisee des citadins. Quant a la cour arriere, une grande surface 
gazonnee permet de recevoir diverses plantations : idealement un arbre pour chaque unite?
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La flexibilite offerte par le logement
Options d’amenagement de la maisonnette renouvelde

Espaces de vie 
Salon, salle a manger, cui
sine.

Espaces de travail 
Bureau a domicile, atelier.

Espaces de repos 
Chambre des maitres. 
Chambres secondaires.
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COUPE DE LA MAISONNETTE 
1:200

SOUS-SOL
1:200

REZ-DE-CHAUSSEE
1:200

PREMIER ETAGE 
1:200
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1 I

ELEVATION ARRIERE 1:200

130 m:Superficie du terrain(6.5 x 20 m).....
avec garage(6.5 x 27.5 m) 

Superficie d’implantation
batiment principal.............
batiment secondaire.........

Taux d’implantation
batiment principal (77/130 m2)...... 59 %
avec batiment secondaire (116/179 m2) 65 %lIEo

Superficie nette des etages
Demi sous-sol.............
Etages (2)....................
Atelier a I’etage, garage

209 m:

Garage

Indice de superficie de plancher habitable 
ISP (209/179 m2)......................
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Le duplex renouvele

Par sa grande flexibility et la place qu’il accorde a I’automobile dans son organisation in
terne, ce prototype s’inspire du duplex de la Terrasse Guindon. Le plus vaste des deux 
logements est reparti surdeux niveaux, dont un demi sous-sol pouvant aussi bien accueillir 
adolescents, grands parents ou encore un bureau-atelier. Le garage se trouve egalement 
a ce niveau. A I’etage, le logement offre une, deux ou trois chambres a ses occupants, 
selon s’11 s’agit d’un couple ou de colocataires. Enfin, de fagon a preserver I’integrite de la 
couravant, Lacces au garage se fait a I’arriere par la ruelle, mats, selon le contexte, faeces 
pourrait tout aussi bien s’effectuer a partir de la rue.

Acces et circulation

Etant donne la largeur restreinte de la maison, le corridor central demeure avantageux 
puisqu’il favorise une distribution efficace des fonctions. Les deux logements de I’etage se 
partagent un grand escalier, celebrant le passage de I’espace public au privb. Le dessous 
de cet escalier commun, tant a I’avant et qu’a I’arriere, fournit un acces a chacune des 
unites se trouvant au sous-sol.

Flexibility d’amenagement

Selon (’emplacement, les conditions d’eclairage et de bruit, les chambres sont interchan- 
geables avec les pieces de vie, soit a I’avant ou a I’arriere du batiment. Au rez-de-chaus- 
see, I’une ou I’autre des pieces situbes a I’avant se prete a I’amenagement d’un bureau, 
facile a isoler du reste du logement. Ce grand espace peut, selon differents scenarios, etre 
subdivise par des cloisons mobiles. A I’etage, la cuisine et la salle a manger s’ouvrent sur 
un salon, a moins de ne preferer une distinction plus claire entre ces pieces.

De plein pied avec la cour arriere, le sous-sol est accessible facilement par les gens a 
mobility restreinte ou en fauteuil roulant. Aussi, en y amenageant une salle de bain et une 
cuisinette, cet etage devient autonome et se prete bien a I’accueil des grands-parents ou 
d’une personne handicapee avec vehicule. Dans ce cas, la fermeture de I’escalier inte- 
rieur et I’amenagement d’une cour anglaise avec porte d’entree sur la rue ach^vent de 
rendre ce niveau tout a fait independant.

Cour et terrasse

Bien qu’elle occupe une bonne partie de la cour, la rampe d’acces au garage peut etre 
recouverte au centre par du gazon afin d’en attenuer la presence. Quant au garage, il peut 
etre converti en piece habitable ou en atelier. Les terrasses placees aux etages superieurs 
sont protegees en ete par la plantation d’arbres dans la cour ou peuvent etre transformees 
en verandas afin de prolonger leur utilisation pendant la saison froide.
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La flexibility offerte oar le loaement
Options d’am6nagement du duplex renouvele

Espaces de vie
Salon, salle a diner, cuisine.

Espaces de travail 
Bureau a domicile, atelier. 
Espace de travail.

Espaces de repos 
Chambre des maitres. 
Chambres secondaires.
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ELEVATION ARRIERE 1:200

IMPLANTATION 1:400

Le duplex renouvele

Superficie du terrain (6.25 x 25 m)..... 181 m2

Superficie d’implantation....................  116,4 m2
Taux d’implantation(116,4/181 m2) .. 64% 

Superficie nette des unites
Rez-de-chaussee......................... 84,7 m2
Demi sous-sol............................ 103,8
Deuxieme................................... 72,1

Total....... 260,6 m2

Indice de superficie de piancher habitable 
ISP (260,6/181 m2)................. 1,44
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Le triplex renouvele

Tel que demontre precedemment, le triplex type off re une superficie de plancher parmi les plus importantes des 
logements contigus. Son plan en forme de “L” assure une ventilation et un eclairage adequate des espaces situes 
a I’arriere du bailment Le triplex renouvele quant a lui propose les modifications suivantes: le centre du logement 
est degage afin d’y simplifier la circulation et d’offrir plus de flexibility quant d la disposition des pidces et a leur 
amenagement; a I'arriere du bailment, une volumetrie articulee cherche a donner a chacun des espaces de vie 
exterieurs sa part d’intimite; enfin, en bordure de la ruelle, I’espace est amenage en vue de pouvoir aisement 
stationner trois vehicules.

Acces et circulation

Chaque logement possede sa propre porte d’entree en fagade. Celui du rez-de-chaussee est dote d’un petit 
vestibule, celui du deuxieme etage donne sur un large corridor et, au troisieme, un escaiier accessible a partir du 
deuxieme etage s’ouvre sur le hall situe au-dessus. Aux deux niveaux inferieurs, un bureau peut facilement etre 
amenage et, en ajoutant une porte exterieure laterale, disposer de sa propre adresse sur rue. Dans ce cas, une 
porte peut 6galement etre instance £ mi-corridor afin d’assurer I’intimite de I’espace priv6. Quant a ce corridor 
central, il demeure, en raison de la largeur restreinte des unites et de la segregation des fonctions qu’il favorise, 
une solution des plus efficaces. Enfin, au troisieme etage, la piece situee a I’avant peut devenir, en s’ouvrant d'un 
cote sur I’escalier et de I’autre et sur le balcon, un espace de vie ou de travail des plus dynamiques.

Flexibility d’amenagement

Les pieces de vie
Utilisee tant comme salon, chambre ou bureau, la piece situee a I’avant du logement offre une grande souplesse 
d’am6nagement. A I’arri&re, la configuration en “L” du batiment permet la creation d’un vaste espace polyvalent 
regroupant salon, cuisine, salle a manger et debouchant sur une terrasse. La cuisine peut rester ouverte sur les 
autres pieces ou fermee, selon le gout des occupants. Largement vitrees, ces pieces de vie profitent done d’un 
eclairage genereux et d’une bonne ventilation.

Les chambres
Etant donne la grande flexibilite du plan, les chambres peuvent etre amenagees dans les pieces se trouvant dans 
I’un ou I’autre des quatre coins du logement. Par exemple, en plagant une chambre dans I’espace adjacent a la 
cuisine, la partie arriere du logement devient un long espace continu regroupant les pieces de vie. Dans le cas du 
logement situe au 3e etage, la mezzanine peut egaiement servir de chambre supplementaire.

Salles de bain
Toutes les salles de bain sont situees au centre du logement et amenagees de fagon a pouvoir offrir differentes 
configurations. La plus grande, dotee d’une douche ind^pendante, est directement accessible a partir des deux 
chambres a coucher. Quant a la salle de lavage et a la salle de bain secondaire, elles s’ouvrent directement sur 
le corridor.

Cour et terrasses

L’un des besoins les plus pressants dans I’amelioration du modele offert par le triplex s’avere certainement celui 
de I’integration d’espaces de vie exterieurs de plus grandes dimensions. Les anciennes galeries, plutot etroites, 
sont done remplacees ici parde grands balcons au plan carre, creant de veritables pieces exterieures. En relation 
directe avec la cuisine ou la salle a manger du logement, ces terrasses offrent ainsi un lieu exterieur des plus 
agreables ou manger en ete. La volumetrie arriere de la maison est done organisee selon trois niveaux de toits- 
terrasses. Selon I’orientation, I’ensoleillement et I’intimite de chacun peuvent etre controle par des plantations, 
I’installation d’une pergola ou d’un auvent saisonnier. En plus de ces terrasses et de la cour arriere, ce prototype 
suggere de recuperer la toiture principale afin de profiter de cet espace normalement inutilise. Enfin, les trois 
places de stationnement situees le long de la ruelle sont camoufiees par une serie d’arbres.
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La flexibilite offerte oar le loaement
Options d’amenagement du triplex renouvele

Espaces de vie
Salon, salle a manger, cuisine.

Espaces de travail 
Bureau a domicile, atelier.

Espaces de repos 
Chambre des maitres. 
Chambres secondaires.
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COUPE DU TRIPLEX 
1:200

DEUXIEME fTAGE 
1:200

TROISlfMC ETAGE 
1:200

REZ-DE-CHAUSSEE
1:200



|B Pi ■ I IIUII.'JUDI

ELEVATION ARRIERE : 200

IMPLANTATION 1:400

Le triplex renouveie

Superficie du terrain(8 x 32 m)............ 256 m2

Superficie d’implantation
Batiment principal....................... 142
Batiment secondaire.................... 5

Total......... 147 m2
Taux d'implantation(147/256 m2) .......... 57 %

Superficie nette des unites
Rez-de-chaussee........................ 128,7 m2
Deuxieme.................................. 104,0
Troisieme................................... 89,0
Mezzanine..................................... 9,5

Total...........331,2 m2

Indice de superficie de plancher habitable 

ISP (331,2/256 m2)........................ 1,29
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LE LOTISSEMENT

Tel que discute lors de la presentation des caracteristiques urbaines de Montreal,13 la demarcation 
entre I’espace public, I’espace de transition de la cour avant et I’espace domestique de la cour 
arri§re revet une grande importance dans le lotissement traditionnel du logement contigu. De part 
et d’autres de la rue, I’alignement et la hauteur des b§timents d§finissent I’echelle urbaine de I’en- 
semble. Quant a la cour avant, elle est consacree au passage de la rue a I’espace prive et regoit 
escaliers, balcons et galeries (d’usage semi-public) a I’interieur d’un espace souvent tres restreint. 
A I’arriere, la cour prolonge la vie du logement a I’exterieur et se veut ainsi de nature plus privee. 
Finalement, la volumetrie, le rythme des fagades, la quality des details et des materiaux s’unissent 
pour definir le paysage construit de la ville.

En raison de ses qualites indeniables, le lotissement traditionnel merite d’etre envisage serieuse- 
ment lors de la construction de quartiers £ plus forte densite. Ainsi, le maintient de I’organisation 
existante des lots, de leurs relations avec la rue et la ruelle, semble approprie afin d’y installer les 
plex renouveles tels que presentes prec6demment. Si quelques modifications y ont 6t6 apportees, 
elles visent principalement a faciliter I’amenagement des pieces, & assurer une circulation fluide 
dans les escaliers et corridors des logements de meme qu’a integrer un nombre raisonnable de 
places de stationnement.

Maisonnette Duplex Trphc
LOTS TYPES (Echelle 1 : 400J

13 Voir: Montreal, un modele d’archrtecture urbaine, p. 13-14.
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L’flot de maisonnettes

Densite atteinte: 76 a 78,5 unites d’habitation par hectare,14 
avec garages reserves aux tGtes d’Tlot;
69 unites d’habitation, avec garages generalises.

Page suivante: 3 unites, vue de la rue ;
4 unites, vue de la ruelle.

Vue d’ensemble : la volumetrie des flancs d’un Tlot de maisonnettes.
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L’Tlot de duplex

Density atteinte: 61 a 62 unites d’habitation par hectare,
avec 1 place de stationnement interieur par duplex.

Page suivante: 3 unites, vue de la rue et de la ruelle.

Vue d’ensemble: la volumetrie des flancs d’un tlot de duplex.
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L’ilot de triplex

Densite atteinte: 73 unites d’habitation par hectare,
avec 3 places de stationnement a I’arriere par triplex aux tetes d'Tlot 
70 unites d’habitation par hectare^ avec stationnement arriere generalist.

Page suivante: 3 unitts, vue de la rue et de la ruelle.

Vue d’ensemble : la volumetrie des flancs d'un Tlot de triplex.

1

Hill

i |L1rT ^ih^' i
ii
ii
i

- 1E‘

I1 I
iS'!
i

ii1i
f
i

'IF ■ Je

Mu
Te

Les plex, une tradition renouvel&e page 90



Les plex, une tradition renouvelee page 91



Les plex, une tradition renouvelee page 92



CONCLUSION

S’inscrivant dans le paysage de la plupart des grandes villas, i’habitation contigue 
fait partie integrante de I’histoire et du developpement de celles-ci. A Montreal, ce 
type d’immeuble a logements s’avere encore aujourd’hui d’une telle coherence, qu’il 
semble essentiel d’en comprendre la forme et les mecanismes, les valeurs civiques 
et les principes d’economie qui en sont a I’origine.

En plus de connaTtre plusieurs variantes formelles et d’organisation spatiale, les 
plex abritent depuis leurs debuts des families provenant de groupes sociaux les plus 
diversifies. Pourtant, il y a quelques annees, plusieurs logements contigus furent 
demolis ou renoves de fagon radicale, promoteurs et particuliers ne leur accordant 
que peu de legitimite. Aujourd’hui neanmoins, le plex persiste et le developpement 
d’une plus grande sensibilite envers le patrimoine architectural contribue a [’appre
ciation de ses qualites. A force d’habiter ce logement typique de la Vi lie de Mon
treal, il se revele etre un modele d’une grande valeur bien que, afin de tenir compte 
de certains besoins plus contemporains, il reste perfectible.

Suite a la description du contexte urbain propre a Montreal, nous avons done pre
cede a (’analyse d’un certain nombre de logements contigus construits a I’interieur 
d’un territoire bien delimite, soit le Plateau Mont-Royal. Rapidement, nous avons pu 
regrouper ces divers types de batimerits en trois categories bien distinotes ayant 
valeur d’archetypes; maisonnette, duplex et triplex. Par la suite, [’analyse detainee 
de leurs composantes permet de mieux comprendre les particularites de chacun et 
de proposer, finalement, des ameliorations tenant compte a la fois des valeurs socio- 
affectives propres aux plex et de cel les refletant les realites de I’heure. A cet egard, 
nous avons priviiegie le potentiel symbolique de la fagade publique, Pamenagement 
de cours et de terrasses exterieures privees et une grande flexibilite d’adaptation du 
plan aux differents modes de vie actuels et formes de propriete. II s’agissait pour 
nous d’explorer diverses solutions repondant chacune a leur maniere a ces preoccu
pations.

Si cette etude peut evidemment servir de guide lors de travaux de renovation, elle 
se veut egalement, dans une perspective plus large et par le biais de nos plex renou- 
veies, une contribution a la qualite de vie des quartiers en vole de consolidation ou 
d’expansion, ici et ailleurs.
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