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Résumé

Cette proposition de communication porte sur l’hybridation des dimensions virtuelle et
corporelle de la mobilité, observables sous la triple impulsion de la diffusion du smartphone,
de l’amélioration de la qualité de la connexion aux réseaux de télécommunication dans les
transports en commun et du développement d’applications d’aide à la mobilité. Deux sens
différents peuvent être attribués à la notion de mobilité virtuelle. La mobilité virtuelle peut
être saisie à travers le déplacement dans l’espace d’informations, de savoirs et de pensées
(Kellerman, 2011), suivant l’opposition immatérialité/matérialité du déplacement. Au sujet
des applications d’aide à la mobilité, l’hybridation est alors caractérisée par le transfert,
depuis un réseau de transports vers un voyageur, d’informations concernant un déplacement
projeté ou en cours. Le second sens attribuable à l’adjectif ” virtuel ” renvoie aux notions
de capacité et de potentialité (Kaufmann, 2002 ; Lévy, 2000 ; Rocci, 2008), en s’opposant
aux adjectifs ” actuel ” ou ” réalisé ”. La mobilité est donc une ” virtualité appropriable ”
(Rémy, 2000) : l’individu s’appropriant un univers des possibles en matière d’opportunités
d’activités sur le territoire et de modes d’accès. En ce sens, l’hybridation des dimensions
virtuelle et corporelle de la mobilité est alors caractérisée par une plus grande intrication
entre information personnalisée sur les conditions de réalisation d’un déplacement (horaire,
itinéraire, durée, etc.) et définition du champ des possibles.

Il convient de s’interroger sur la mesure dans laquelle l’accès amélioré à une information
personnalisée sur les conditions de déplacements recompose le rapport entretenu par les in-
dividus aux virtualités de la mobilité quotidienne. Aussi, nous étudions la manière dont
les usagers s’approprient ces informations personnalisées pour construire et adapter leurs
déplacements au quotidien.

Cette proposition de communication se base sur les résultats de deux enquêtes menées auprès
d’usagers abonnés au réseau de transports en commun francilien : une enquête par entretiens
semi-directifs réalisée entre 2013 et 2014 (22 entretiens) et une enquête par questionnaire en
ligne diffusée en 2015 (888 questionnaires). Ces enquêtes ont été réalisées dans le cadre d’une
thèse de doctorat portant sur les liens entre diffusion du smartphone et mobilité quotidienne
en transports en commun.
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Nos résultats soutiennent l’idée que les applications d’aide à la mobilité offrent, outre des
voies d’optimisation temporelle des déplacements quotidiens, une forme de sécurisation de
la mobilité. Elles permettent en effet une meilleure intégration des schémas de déplacements
dans l’agenda quotidien, encourageant ainsi la réduction des frictions spatio-temporelles car-
actérisant tout déplacement.
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Mots-Clés: Mobilité – TIC – Smartphone – Application mobile – Temps de transports


