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Ces cours font référence à des numéros d’exercices qui se rapportent au manuel "Mission indigo, maths cycle 4,
5e", chez Hachette éducation :

COURS DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021

Desmanipulations sont faites à la calculatrice dans ce cours. Bien que le fonctionnement des calculatrices soit sen-
siblement équivalent, c’est la « HP 300+ » de chez HP qui a été utilisée :

Note : Certains chapitres n’étant pasprésentdans cemanuel (l’éditeur ayant choisi de lesmettreen 3edans ce cycle. . . ),
leurs exercices proviendront du cahier Iparcours, disponible gratuitement sur internet.

https://www.iparcours.fr/ouvrages/


TABLE DES MATIÈRES

Chapitre 1 : Bases de géométrie 6
I Calculs d’aire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
II Égalité de Pythagore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
III Égalité de Thalès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
IV DPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Chapitre 2 : Les nombres relatifs 11
I Rappels de 5e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
II Addition et soustraction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
III Multiplication et division . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
IV Priorités opératoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Chapitre 3 : Transformations du plan 14
I Transformations classiques (rappels) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
II Translation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Chapitre 4 : Racines carrées 17
I Définition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
II Utilisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Chapitre 5 : Proportionnalité (partie 1) 19
I Qu’est-ce que c’est? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
II Lien avec les graphiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
III Comment compléter un tableau de proportionnalité? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Chapitre 6 : Pythagore 24
I Calculer la longueur de l’hypoténuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
II Calculer la longueur d’un côté formant l’angle droit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
III Montrer qu’un triangle est rectangle ou non . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Chapitre 7 : Calcul littéral (partie 1) 28
I Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
II Développer (distributivité simple) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
III Programmes de calculs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
IV Notion de fonction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Chapitre 8 : Les solides de l’espace 34
I Pyramide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
II Cône (de révolution) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Chapitre 9 : Fractions (bases) 38
I Nombres premiers (rappels) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
II Additions et soustractions de fractions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Chapitre 10 :Thalès 41
I Calculer une longueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
II Montrer que deux droites sont parallèles ou pas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
III Agrandissements & réductions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Chapitre 11 : Proportionnalité (partie 2) 48
I Pourcentages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
II Vitesse moyenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Chapitre 12 :Volumes & repérage dans l’espace 52
I Calculs de volumes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
II Repérage dans l’espace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55



Chapitre 13 : Puissances 57
I Puissances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
II Puissances de 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
III Écriture scientifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
IV Pour aller plus loin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Chapitre 14 : Fractions (multiplication) 61
I Multiplication de fractions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
II Fraction d’une quantité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Chapitre 15 : Cosinus d’un angle 63
I Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
II Vocabulaire et définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
III Utiliser la trigonométrie pour calculer une longueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
IV Utiliser la trigonométrie pour calculer la mesure d’un angle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Chapitre 16 : Calcul littéral (partie 2) 68
I Réduire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
II Développer (distributivité double) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
III Factoriser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Chapitre 17 : Fractions (division) 74
I Inverse d’un nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
II Division de fractions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
III Priorités opératoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Chapitre 18 :Probabilités 76
I Vocabulaire (rappels) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
II Probabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Chapitre 19 : Équations 79
I Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
II Résolution d’équations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
III Vérifier si un nombre est solution d’une équation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
IV Mise en équation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Chapitre20 :Statistiques 84
I Rappels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
II Médiane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
III Diagramme circulaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Annexe A : Tables de multiplication 89

Annexe B : Exercices de base 90
I Calculs d’aire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
II Théorème de Pythagore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
III Substituer & réduire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
IV Théorème de Thalès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
V Calcul de volume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
VI Développements & factorisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
VII Calcul fractionnaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
VIII Équations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
IX Nombres relatifs & repérage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Annexe C : Tâches complexes 112

Annexe D : Algorithmie débranchée 116
I Répétitions (environ 2h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
II Si . . . alors . . . sinon . . . (environ 1h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
III Boucles (environ 1h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
IV Énigmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Annexe E : Scratch en salle info 126
I Répétitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
II Si . . . alors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
III Si . . . alors . . . sinon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

4− Cours 4e (2020-2021) CHAPITRE TABLE DES MATIÈRES



REMARQUE SUR LA PROGRESSION PROPOSÉE

La progression de ce manuel a été proposée après sa rédaction complète pour voir quelles sont les dépendances
entre chapitres (ne serait-ce que pour un seul exercice). En effet, à la fin du chapitre "Cosinus d’un angle" (p. 63), un
exercice fait intervenir les théorèmes de Pythagore et Thalès, il faut donc avoir vu ces deux chapitres avant...

Voici l’organigramme des chapitres :

En vert, les chapitres "indépendants", que l’on peut donc caser où on veut, mais pas trop tard dans l’année pour
ceux d’où partent des flèches!

Respectivement, en rouge, orange et violet, les chapitres qui dépendent d’un, deux ou trois autres chapitres, et
qu’il faut donc caser après ces derniers.



BASES DE GÉOMÉTRIE
Chapitre

1

I − Calculs d’aire

Voici les formules d’aire apprises au cours des deux premières années de collège :

Carré Rectangle Triangle rectangle

C D

BA

c cm

c

cm

H G

FE

L m

ℓ
m

KJ

I

L cm

ℓ
cm

x
cm

AABDC = c × c cm2 AEFGH = L × ℓ m2 AIJK = L × ℓ
2 cm2

Triangle quelconque Disque

M N

L

b m

h

m

R mm×

O

ALMN = b × h
2 m2 Adisque = π ×R × R = π × R2 mm2

Formules (rappels)

Exemples : Voici des exemples pour chacune des figures ci-dessus :

α) Carré :

O

C
I

N

4
m

ANICO = c × c = 4 × 4 =
16m2

β) Rectangle :

S

R

A

M

9 cm

3,
5
cm

AMARS = L × ℓ = 9 × 3, 5 =
31, 5m2

γ) Triangle rectangle :

F

A

C

40m

30
m

50 m

AFAC = b × h
2 = 40 × 30

2 = 600m2

6− Cours 4e (2020-2021) CHAPITRE 1 : BASES DE GÉOMÉTRIE



δ) Triangle quelconque :

U

R

D

4 cm

2,5
cm

ADUR = b × h
2 = 4 × 2, 5

2 = 5 cm2

ε) Disque :

6
m × O

A = π × R 2 = π × 32 = 9π ≈ 28, 3m2

— Pour les aires, on fera attention à soigner la rédaction, sans oublier de mettre l’unité à la fin du calcul.
— Pour les triangles rectangles, si la mesure du côté le plus long (= hypoténuse) est donnée, il ne faut pas l’utiliser : elle est inutile!
— Pour les disques, il faudra souvent arrondir ; penser à bien lire l’énoncé pour savoir à quel rang (unité = 0 chiffre après la virgule;

dixième = 1 chiffre après la virgule; centième = 2 chiffres après la virgule; millième = . . . )
— Pour les disques, il faut être vigilant : l’énoncé donneparfois lediamètre, mais c’est bien le rayonqu’on doit utiliser dans la formule.

Il faudra donc bien penser à diviser le diamètre par 2.
Attention, R2 6= R × 2 et donc R2 6= D ! ! !

Remarques

EXERCICE 1 : Calculer l’aire de chacune des figures suivantes (arrondie au dixième de cm2 pour la question c) :

a)
×K

O B

IW

A
N

8 cm

4
cm

2 cm

b)

H S

M

A ×T

5
cm

3
cm

c)

×12cm demi-
disque

Solution :
a)AOBKN = L × ℓ = 8× 4 = 32 cm2 etAKIWA = c × c = 2× 2 = 4 cm2. DoncAOBIWAN = 32 + 4 = 36 cm2.

b)ATAHS = c × c = 5× 5 = 25 cm2 etAMAT = b × h
2 = 5× 3

2 = 7, 5 cm2. DoncAMAHS = 25 + 7, 5 = 32, 5 cm2.

c) Le rayon du demi-disque vaut 12 ÷ 2 = 6 cm. Puisque c’est un demi-disque, on applique la formule de l’aire du disque, et
on divise le résultat par 2 :A =

(
π × 62)

÷ 2 ≈ 56, 5 cm2.

EXERCICE 2 (POUR LES PLUS RAPIDES/MOTIVÉS) : Faire les exercices de l’annexe B, paragraphe I.

Solution :
Exercice 1 : a)AABCD = 25 cm2 b)AEFGH = 40 cm2 c)AIJK = 6 cm2

Exercice 2 : a)AFAIR = 24m2 b)APUR = 30 cm2 c)A ≈ 50, 3 cm2

Exercice 3 : a)AAIRE = 10, 24 cm2 b)ABAC = 2, 1 cm2 c)A ≈ 38, 5 cm2

Exercice 4 : a)AJACQ = 13, 5 cm2 b)ACTN = 2, 1m2 c)A ≈ 19, 6 cm2

Exercice 5 : a)ANICO = 27, 04 cm2 b)ALAS = 2, 1m2 c)A ≈ 32, 2m2

Exercice 6 : a)ATRLC = 24, 5 cm2 b)ALAT = 9, 24m2 c)A ≈ 30, 2 cm2

Exercice 7 : a)A ≈ 24, 6cm 2 b)ANUL = 13, 2m2 c)AOBWANK = 45 + 9 = 54 cm2

Exercice 8 : a)A ≈ 69, 4 2 b)AMAHS = 42, 25 + 9, 1 = 51, 35 cm2 c)A ≈ 88, 4 cm2
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II − Égalité de Pythagore

Dans un triangle rectangle, le côté opposé à l’angle droit (= "en face" de
l’angle droit) s’appelle l’hypoténuse. C’est aussi le côté le plus long du tri-
angle.

hypoténuse

Définition

1. On écrit l’hypoténuse au carré.

2. On écrit le symbole « = » à la suite.

3. On complète en écrivant la somme des deux longueurs restantes, chacune au carré.

Exemple :

A

B

C
hypoténuse

AC2 = AB2 + BC2
︸ ︷︷ ︸

↑ ↑
hypoténuse au carré addition des carrés

des deux autres côtés

Méthode (ÉCRIRE L’ÉGALITÉ DE PYTHAGORE)

EXERCICE 3 : Pour chaque triangle rectangle, écris l’égalité de Pythagore qui lui correspond :

α)

EF

G

β)
N

O

P

γ)

AC

B

δ)

Z

E

N

ε)

P

A

S

ζ)

X

YZ
3
m

4 m

5m

Solution :

α) EG2 = EF 2 + FG2

δ) NZ 2 = NE2 + EZ 2
β) PN2 = PO2 + ON2

ε) SP2 = SA2 + AP2
γ) AB2 = AC 2 + BC 2

ζ) XZ 2 = XY 2 + Y Z 2

Exercices de base :
−

Questions Flash :
9, 10 p. 246

À lamaison :
11, 12, 13, 14 p. 246

III − Égalité de Thalès

Onappelle configuration de Thalès classiqueune figuredans laquelleonaun triangleABC quelconque,
et en plus :
- un pointM sur un premier côté du triangle,
- un pointN sur un deuxième côté du triangle,
- ces points sont placés de sorte que le segment [MN ] soit parallèle au troisième côté du triangle.
On regardera dans le cadre méthode ci-dessous pour une image d’illustration.

Définition
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1. On repasse en bleu le petit triangle et en rouge le grand tri-
angle (attention car il y a des segments communs).

2. On écrit tous les côtés du triangle bleu aux numérateurs, en
commençant par les deux côtés qui sont repassés des deux
couleurs simultanément.

3. Pourchaquedénominateuronécrit lecôtéqui lui correspond
dans le triangle rouge, c’est-à-dire soit dans l’alignement
soir parallèle.

AM
AB = ANAC = MNBC

A

B

C

N
M

(MN) // (BC )

Méthode (ÉCRIRE L’ÉGALITÉ DE THALÈS)

EXERCICE 4 : Pour chaque configuration de Thalès suivante, écris l’égalité de Thalès qui lui correspond :

α)

A

E D

CB

(BC ) // (ED)

β) D

A

E
B

C

(BC ) // (EA)

γ)
G

N Y

D U

(DU) // (NY )

δ)

P

NT

I O (T N) //

(IO)

ε)
S

R

KA

T

(TA) // (KR )

ζ)

T

H

S

M

A

(HS) // (MA)

Solution :

α)
AB

AE
= AC

AD
= BC

DE

δ)
PI

PT
= PO

PN
= IO

T N

β)
DC

DA
= DB

DE
= BC

AE

ε)
SA

SK
= ST

SR
= AT

RK

γ)
GU

GN
= GD

GY
= DU

NY

ζ)
TM

T S
= TA

T H
= MA

HS

La démonstration sera faite que sans apprendre la manière correcte d’écrire l’égalité de Thalès, un élève a 1 chance sur 107 520 de
tomber sur la bonne directement i , alors autant bien apprendre sa leçon, non?

Remarque

Exercices de base :
−

Questions Flash :
−

À lamaison :
2 p. 59 (IP)

IV − DPC

Nous venons de voir deux égalités très importantes en géométrie, mais nous ne savons pas encore les utiliser ! On
apprendra plus tard dans l’année ce qu’on va en faire (chapitres "Pythagore" page 24 et "Thalès" page 41), mais en
attendant, on va déjà apprendre quand les utiliser et surtout comment rédiger leur utilisation.

En géométrie, pour rédiger une démonstration, on utilise une présentation appelée DPC et qui corres-
pond à la structure classique "Donnée(s) - Propriété - Conclusion".

Les données correspondent à ce que l’on sait (codage sur la figure, informations dans l’énoncé). La pro-
priété choisie se fera en fonction des données (par exemple, on ne va clairement pas utiliser l’égalité de
Thalès dans un triangle rectangle...) et la conclusion correspondra aux deux égalités apprises.

Définition
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E
D

F
Le DPC correspondant à cette figure est :

D : EDF est un triangle rectangle en D. ←− on écrit les données utiles

P : D’après le théorème de Pythagore, on a : ←− on cite le théorème

C : EF2 = ED2 +DF2 ←− on écrit l’égalité

Propriété (DPC de Pythagore)

I

E

F

G

H

(GH) // (EF )

Le DPC correspondant à cette figure est :

D : • (FG) et (EH) sont sécantes en I . ←− les 5 points de la configuration

doivent être écrits

• (GH) // (EF ). ←− on précise aussi les parallèles

P : D’après le théorème de Thalès, on a : ←− on cite le théorème

C :
IG
IF = IHIE = GHEF ←− on écrit l’égalité

Propriété (DPC de Thalès)

EXERCICE 5 : Écris le DPC correspondant à chaque figure :

α)

E

S

P
β)

L
M

E

R

A

(AR ) // (EM)

γ)

E

R

D

I

V

(RD) // (IV )

δ)
K

L

M

Solution :

α) D : Le trianglePES est rectangle en S.
P : D’après le théorème de Pythagore, on a :
C : PE2 = PS2 + ES2.

γ) D : • (RV ) et (DI) sont sécantes en E .
• (RD) // (IV ).

P : D’après le théorème de Thalès, on a :

C :
EV

ER
= EI

ED
= V I

RD
.

β) D : • (MA) et (RE) sont sécantes en L.
• (AR ) // (EM).

P : D’après le théorème de Thalès, on a :

C :
LR

LE
= LA

LM
= RA

EM
.

δ) D : Le triangleKLM est rectangle en L.
P : D’après le théorème de Pythagore, on a :
C :MK 2 = ML2 + LK 2.

Exercices de base :
−

Questions Flash :
−

À lamaison :
Écrire le DPC des 11, 12, 13, 14 p. 246

i. En effet, dans une configuration de Thalès, il y a 8 segments possibles, donc 16 noms. Pour compléter l’égalité, on a 16 possibilité pour choisir la 1re

longueur, puis 14 pour la 2e(puisque si on a choisi par exempleAM pour la 1re, on ne choisira parMA pour la 2e), . . . , puis 6 pour la dernière, soit un total
de 16× 14× 12× 10× 8× 6 = 1 290 240 possibilités.
Cependant, puisque les quotients peuvent être échangés entre eux (6 possibilités), cela fait donc1 290 240÷6 = 215 040. Enfin, puisque techniquement
tous les numérateurs et dénominateurs peuvent être échangés, cela fera au final 215 040÷ 2 = 107 520 possibilités.
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LES NOMBRES RELATIFS
Chapitre

2
I − Rappels de 5e

1. Repérage

1 2 3−1−2−3−4 −1
−2
−3
−4

1
2
3
4
5
6
7

×
A

axe des
ordonnées

axe des abscisses

0

1. On gradue les axes

2. On trace les pointillés pour se projeter sur les
axes

3. On lit les valeurs en commençant par l’axe des
abscisses (= horizontal)

Les coordonnées du point A sont A(2 ; 5).

Vocabulaire :

A(2 ; 5)

abscisse du point A

ordonnée du point A

Méthode (LIRE LES COORDONNÉES D’UN POINT)

Pour placer un point en fonction de ses coordonnées, il suffit de faire l’inverse : on place la première coordonnée sur l’axe des abscisse,
la seconde sur l’axe des ordonnées et le point recherché se trouve à l’intersection des deux perpendiculaires.

Remarque

EXERCICE 1 : Pour la question α), écris dans ton cahier les coordonnées des points A,B, C etD :

α)

1 2 3 4

1

2

3

4

5

−1−2−3−4
−1

−2

−3

×
A

×
B

×
C

×
D

0

β)

0 1

1

Dans le repère ci-dessus, place les points suivants :

⋆ A(2 ; 1)
⋆ B(3 ;−2)
⋆ C (−3 ; 2)

⋆ D(−3, 5 ;−3)
⋆ E(1, 5 ; 3)
⋆ F (−0, 5 ;−1)

Solution : α) A(3; 4),B(−2; 5), C (4;−3) etD(−4;−2).
β) Faire attention à l’axe des abscisses : 2 carreaux pour 1 unité!

Exercices de base :
Paragraphe IX P. 107-111 du cours

Questions Flash :
−

À lamaison :
−
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II − Addition et soustraction

Toute addition de nombres relatifs peut être vue comme un jeu où l’on fait deux paris où soit l’on gagne (nombre
positif) soit l’on perd (nombre négatif). Lorsqu’une a une soustraction, on la transforme en addition en écrivant
l’opposé du second nombre (et uniquement lui). Par exemple,
⋄ (−2) + (−10) : on perd 2AC puis encore 10AC. On a globalement perdu 12AC : (−2) + (−10) = (−12).
⋄ 8 + (−7) : on gagne 8AC puis on perd 7AC. On a globalement gagné 1AC seulement : 8 + (−7) = 1.
⋄ (−5)− (−7) = (−5) + (+7) = 2.

EXERCICE 2 : Calcule :
α) (−3) + (−9) β) (−9) + 10 γ) 4 + (−6) δ) (−7)− 12
ε) 3− 10 ζ) 10− (−3) η) (−5) + (−11) θ) 6− 7
ι) 12 + (−4) κ) (−3)− (−1) λ) (−6) + 20 µ) 9− (−1)

Solution : α) -12 β) 1 γ) -2 δ) -19 ε) -7 ζ) 13 η) -16 θ) -1 ι) 8 κ) -2 λ) 14 et µ) 10.

Exercices de base :
−

Questions Flash :
23, 24, 25, 26 p. 26

À lamaison :
5, 6, 7 p. 21 + 27 à 35 p. 26 + 59 p. 30 (pb)

III − Multiplication et division

⋄ Si l’on multiplie (ou divise) deux nombres de signes opposés, alors le résultat sera toujours négatif.

⋄ Si l’on multiplie (ou divise) deux nombres de même signe, alors le résultat sera toujours positif.

Propriété : « règle des signes »

1. On effectue le calcul sans tenir compte des signes (uniquement avec les parties numériques).

2. On rajoute un "−" au résultat quand les deux nombres que l’on multiplie (ou divise) ont des signes
contraires.

Méthode (CALCUL POUR LA MULTIPLICATION ET LA DIVISION)

EXERCICE 3 : Utilise cette règle pour calculer :

α) 3× (−6) β) (−2)× 9 γ) 7× (−10) δ) (−3)× (−7) ε) (−5)× (−4)
ζ) (−2)× (−8) η) (−5)× 11 θ) (−6)× (−10) ι) 13× (−2) κ) (−8)÷ 2
λ) (−30)÷ (−2) µ) (−5)÷ 2 ν) 18÷ 6 ξ) 21÷ (−7) o) 9÷ (−4)

Solution :α) -18 β) -18 γ) -70 δ) 21 ε) 20 ζ) 16 η) -55 θ) 60 ι) -26 κ) -4 λ) 15 µ -2,5 ν 3 ξ -3 et o) -2,25.

Exercices de base :
−

Questions Flash :
36, 37, 38 p. 26 / 46, 47, 48 p. 27

À lamaison :
10, 14, 15, 16 p. 23 + 39 à 45 p. 27 + 49 à 54 p. 27 + 55 à 58 p. 29

(algo) + 63, 65, 74 p. 31-33 (pb)

Le carré d’un nombre est le produit de ce nombre par lui-même :

32 = 3× 3 = 9 ou (−11)2 = (−11)× (−11) = 121.

Définition

EXERCICE 4 : Calcule (éventuellement à l’aide de ta calculatrice) :

52 ; 62 ; (−3)2 ; (−2)2 ; 102 ; (−5)2.
Solution : 25; 36; 9; 4; 100 et 25.
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Attention à la saisie sur la calculatrice, les parenthèses ont de l’importance (voir paragraphe suivant) : (−3)2 = 9 alors que−32 = −9 !
Remarque

En regardant les résultats obtenus à l’exercice précédent, on peut établir la règle suivante :

Le carré d’un nombre est toujours un nombre positif.

Règle

IV − Priorités opératoires

⋄ Les calculs entre parenthèses doivent toujours être effectués d’abord (même s’ils sont à la fin du calcul) ;
⋄ Les multiplications (et les divisions. . . ) sont prioritaires sur les additions et les soustractions, on ne calcule

donc pas forcément de gauche à droite.
⋄ Par contre, dans un calcul où il n’y a que des +/− (ou que des ×/÷), là on doit calculer de gauche à droite.
⋄ « En mathématiques, quand on n’utilise pas quelque chose, on le recopie au même endroit. »

Propriétés

On peut aussi retenir l’ordre des priorités grâce à un schéma :

( ) × / ÷−→ + / −−→
① ② ③

Exemple (1) :

8− 14 + (−5)× 3 = 8− 14 + (−5)× 3︸ ︷︷ ︸ ←− on commence par la multiplication

= 8− 14︸ ︷︷ ︸ +(−15) ←− on effectue les calculs restants, de gauche à droite

= (−6) + (−15)
= (−21).

Exemple (2) :

2×
(
8 + 15÷ (−5)

)
= 2×

(
8 + 15÷ (−5)︸ ︷︷ ︸

)
←− dans la parenthèse, la multiplicationest prioritaire

= 2×
(
8 + (−3)

)
︸ ︷︷ ︸ ←− on finit le calcul dans la parenthèse

= 2× 5
= 10.

EXERCICE 5 : Calcule en détaillant les étapes :

A = 10 + 6− 3× (−4) B = (−2)× (3− 10) C = (−5) + 3× (−8)− 15

D = 5− 6×
(
(−7) + 11

)
+ 3 E = 30÷

(
12 + 2× (−5)

)
F = 7×

(
(−2) + 5

)

G = 7− (−2)× 10 + 9
9− 6 H = 4× 3 + (−11)

10 + 2× (−4)

Solution : A = 28, B = 14, C = −44,D = −16, E = 15, F = 21,G = 12 etH = 0, 5.

Exercices de base :
−

Questions Flash :
−

À lamaison :
60, 62 p. 30
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TRANSFORMATIONS DU PLAN
Chapitre

3
I − Transformations classiques (rappels)

1. Symétries

UnpointM ′ est l’image d’unpointM par la symétrie centrale de centreO signifie queO est lemilieu du
segment [MM ′]. Pour construire le pointM ′, il suffit doncde tracer la demi-droite [MO)puis de reporter
la longueurOM de l’autre côté du pointO.

Définitions

Exemple :

A

B

C

×
D

E

F

G

H

×
O

×

D′

A′

B′

C ′

E ′

F ′

G′

H ′

La figure A′B′C ′D′E ′F ′G′H ′ est l’image de la figureABCDEFGH par la symétrie de centreO.

Un point M ′ est l’image d’un point M par la symétrie axiale d’axe la droite (d) signifie que (d) est la
médiatrice du segment [MM ′]. Pour construire le pointM ′, il suffit donc de tracer la perpendiculaire à
la droite (d) passant parM, puis de reporter la longueur deM à (d) de l’autre côté de cette droite.

Définitions

Exemple :

A

B

C

×
D

E

F

G

H

(d)

×

D′

A′

B′

C ′

E ′

F ′

G′

H ′

La figure A′B′C ′D′E ′F ′G′H ′ est l’image de la figureABCDEFGH par la symétrie axiale d’axe (d).

Exercices de base :
−

Questions Flash :
p. 188 + 11 p. 196

À lamaison :
3 p. 191 + 12, 13 p. 196
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II − Translation

1. Définitions

Un pointM ′ est l’image d’un pointM par une translation signifie que le pointM a subi un glissement
défini par une direction, un sens et une longueur (ces trois éléments étant couramment représentés sur

le dessin par une flèche, ici deM àM ′, que l’on appelle le vecteur
−−−→
MM ′ de la translation).

Pour construire le pointD′ (qui sera l’image deD), il suffit de "copier" le vecteur de la translation, et de
"coller" son origine sur le pointD :D′ est alors à l’extrémité de la flèche, et on fait pareil pour tous les
autres points.

Définitions

Exemple :

A

B

C

×
D

E

F

G

H

×

D′

×
M

×
M ′

A′

B′

C ′

E ′

F ′

G′

H ′

La figure A′B′C ′D′E ′F ′G′H ′ est l’image de la figure ABCDEFGH par la translation qui transformeM enM ′, c’est-

à-dire la translation de vecteur
−−−→
MM ′.

Exercices de base :
−

Questions Flash :
14 p. 196

À lamaison :
15, 16 p. 196 + 31, 33, 34 p. 200 (pb)

2. Propriétés et applications

Les symétries et les translations conservent (= ne modifient pas) :

− l’alignement (si 3 points sont alignés, alors leurs images aussi le seront),

− les mesures des angles (ÂBC = Â′B′C ′),
− les longueurs (AB = A′B′)
− les aires.

Propriété

Exemple : Sur chacune des figures ci-dessus,
⋄ la figure rouge est exactement la même que la figure de départ : même aire, même taille.
⋄ on constate aussi que les points A, G et E sont alignés, tout comme leurs images A′, G′ et E ′, que ce soit par une
symétrie ou une translation!

Une frise est obtenue en répétant plusieurs fois unmêmemotif par unemême translation.

Définition
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Exemple : Voici une frise obtenue à partir du célèbre kangourou du logo du concours Kangourou© :

Trace (en bleu) aumoins deux autres flèches représentant cette translation sur cette frise.

Une pavage est obtenu en répétant plusieurs fois un même motif en combinant plusieurs transforma-
tions du plan.

Définition

Exemple : Voici deux pavages obtenus à partir du célèbre kangourou du logo du concours Kangourou© :

Quelles sont les transformations qui ont été utilisées pour chaque pavage? Les dessiner.

Solution : À gauche, translation + symétrie axiale d’une ligne à l’autre.
À droite, symétrie centrale au niveau du pied du kangourou, puis les quatre figures sont translatées dans deux directions.

Exercices de base :
−

Questions Flash :
22 p. 197

À lamaison :
23, 24 p. 197
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RACINES CARRÉES
Chapitre

4
I − Définition

ACTIVITÉ 1 (AVEC LA CALCULATRICE) : Essaye de trouver, éventuellement avec l’aide de ta calculatrice (avec au
minimum 4 chiffres justes après la virgule) :
⋄ le nombre dont le carré vaut 56, 25 ;
⋄ le nombre dont le carré vaut 20.

Solution : On trouve exactement 7, 5 et environ 4, 4721(3595).

Onappelle racine carrée d’unnombrex positif unnombrec dont le carré vautx . Autrementditc 2 = x .
On note alors ce nombre

√
x . Le carré et la racine carrée sont donc liés.

Définition

Exemple : Dans l’activité précédente, on écrira donc que
√

56, 25 = 7, 5 et
√

20 ≈ 4, 4721.

Il va être utile de connaître les premiers carrés parfaits, et donc les premières racines carrées remarquables :

x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
√
x

x 2 0 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144 x�2 √
�

Carrés parfaits

On peut constater que les nombres se suivent sur la première ligne, mais pas sur la seconde : ceci signifie que beaucoup de racines
carrées ne tomberont pas juste, et il faudra systématiquement les arrondir (en lisant bien l’énoncé pour savoir à quel rang). Par contre,
vu le temps que cela nous a pris dans l’activité ci-dessus, on va déterminer un autre moyen!

Remarque

II − Utilisations

1. Calculer une racine carrée, simplifier un carré

Pour calculer la racine carrée de 49, c’est-à-dire
√

49, on utilise la touche :

on tape .

Pour simplifier un carré en géométrie, lorsqu’on aboutit à une égalité du typeAB2 = 50, on écrit :

AB2 = 50
AB =

√
50 ←− on utilise la calculatrice :

AB ≈ 7,1 cm ←− on n’oublie pas le symbole "≈" s’il faut arrondir, ainsi que l’unité.. .

La dernière touche sert à avoir la valeur approchée non arrondie de la calculatrice.

Méthode (CALCULER UNE RACINE CARRÉE/SIMPLIFIER UN CARRÉ)
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EXERCICE 1 : En t’aidant de l’exemple et des carrés parfaits de la page précédente, calcule les longueurs suivantes
en cm :
α) AB2 = 81 β) AB2 = 36 γ) AB2 = 121 δ) AB2 = 25

AB = . . . . . . . . . . . . AB = . . . . . . . . . . . . AB = . . . . . . . . . . . . AB = . . . . . . . . . . . .

AB = . . . . . . . . . . . . AB = . . . . . . . . . . . . AB = . . . . . . . . . . . . AB = . . . . . . . . . . . .

ε)DC2 = 4 ζ) RS2 = 16 η)EF 2 = 64 θ)MN2 = 169

DC = . . . . . . . . . . . . RS = . . . . . . . . . . . . EF = . . . . . . . . . . . . MN = . . . . . . . . . . . .

DC = . . . . . . . . . . . . RS = . . . . . . . . . . . . EF = . . . . . . . . . . . . MN = . . . . . . . . . . . .

Solution : α) AB = 9 cm; β) AB = 6 cm; γ) AB = 11 cm; δ) AB = 5 cm; ε)DC = 2 cm; ζ) RS = 4 cm; η) EF = 8 cm et θ)
MN = 13 cm.

EXERCICE 2 : Calcule les longueurs suivantes, arrondies au dixième de cm :

α) AB2 = 18 β)GH2 = 55 γ) ST 2 = 75 δ)MO2 = 46

Solution : α) AB ≈ 4, 2 cm; β)GH ≈ 7, 4 cm; γ) ST ≈ 8, 7 cm et δ) MO ≈ 6, 8 cm.

Exercices de base :
−

Questions Flash :
20, 21, 22 p. 247

À lamaison :
23, 24 p. 247

2. Encadrer une racine carrée

Pour encadrer une racine carrée par deux entiers consécutifs, on s’aide du tableau des carrés parfaits
de la page précédente.

Par exemple, pour « encadrer
√

70 par deux entiers consécutifs »,
➊ on repère où se trouve 70 sur la 2e ligne : 64 6 70 6 81 ;
➋ on en déduit l’encadrement grâce aux deux nombres correspondants sur la 1re ligne :

√
64 6

√
70 6√

81, donc plus simplement 8 6
√

70 6 9.
C’est bien l’encadrement demandé puisque 8 et 9 sont deux entiers consécutifs!

Méthode (ENCADRER UNE RACINE CARRÉE PAR DEUX ENTIERS CONSÉCUTIFS)

Pour les nombres plus grands, ou lorsque la calculatrice est autorisée, on peut plus facilement calculer la racine carrée. Le nombre de
gauche de l’encadrement sera la partie entière de ce qui est affichée.
Par exemple, on sait déjà que

√
50 ≈ 7, 1 cm, donc on peut en déduire que 7 6

√
50 6 8.

Remarque

EXERCICE 3 : Encadre les racines carrées suivantes par deux entiers consécutifs :
√

21 ;
√

37 ;
√

150 ;
√

200 ;
√

1 000 et
√

2 020.

Solution :

4 6
√

21 6 5
6 6
√

37 6 8
12 6

√
150 6 13

14 6
√

200 6 15
31 6

√
1 000 6 32

44 6
√

2 020 6 45

Exercices de base :
−

Questions Flash :
−

À lamaison :
−
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PROPORTIONNALITÉ (PARTIE 1)
Chapitre

5
I − Qu’est-ce que c’est?

Dans un tableau oùdeux grandeursAetB interviennent, si tous les quotients des nombres dans la gran-
deurA par les nombres correspondants de la grandeurB (donc dans lamême colonne) sont lesmêmes,
alors on dit que c’est un tableau de proportionnalité, et que ce quotient est le cœfficient de proportion-
nalité. Il y a donc autant de quotients à calculer que le nombre de colonnes de valeurs.

Définitions

Exemple : On donne les tempsmis par un coureur selon la distance
parcourue :

Temps (en min) 15 30 60 90
Distance (en km) 5 10 20 30

On calcule que
15
5 = 3 ; 30

10 = 3 ; 60
20 = 3 et 90

30 = 3. Tous ces quotients sont égaux, on en déduit que :
⋆ c’est un tableau de proportionnalité, donc le tempsmis par ce coureur est proportionnel à la distance parcourue.
⋆ le cœfficient de proportionnalité est égal à 3.

1er cas :

10÷ 3 = 10
3 20÷ 6 = 10

3 50÷ 15 = 10
3

Pour chaque colonne, on calcule
le coefficient permettant de
passer d’une ligne à l’autre

On obtient le même nombre, donc c’est un tableau de proportionnalité.

GrandeurA 3 6 15
GrandeurB 10 20 50

2e cas :

35÷ 5 = 7 70÷ 10 = 7 96÷ 12 = 8
Pour chaque colonne, on calcule
le coefficient permettant de
passer d’une ligne à l’autre

Les coefficients ne sont pas les mêmes, donc ce n’est pas un tableau de proportionnalité.

GrandeurA 5 10 12
GrandeurB 35 70 96

Méthode (VÉRIFIER SI UN TABLEAU EST DE PROPORTIONNALITÉ)

EXERCICE 1 : Les tableaux suivants sont-il des tableaux de proportionnalité? Justifie.

Grandeur A 3 5 8
GrandeurB 12 20 32

Tableau 1

Grandeur A 4 6 7
GrandeurB 28 42 49

Tableau 2
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Grandeur A 4 7 11
GrandeurB 6 10,5 16,5

Tableau 3

Grandeur A 2 3 4
GrandeurB 35 45 55

Tableau 4

Grandeur A 1,5 4,5 6
GrandeurB 2,5 7,5 10,5

Tableau 5

Grandeur A 10 15 50 75
GrandeurB 8 12 40 60

Tableau 6
Solution :

Tableau 1 : de proportionnalité, de cœfficient 4.
Tableau 2 : de proportionnalité, de cœfficient 7.
Tableau 3 : de proportionnalité, de cœfficient 1, 5.

Tableau 4 : pas de proportionnalité.
Tableau 5 : pas de proportionnalité.
Tableau 6 : de proportionnalité, de cœfficient 0, 8.

EXERCICE 2 (AVEC UN CONTEXTE) : Les parents d’un élève l’ont mesuré à 3 âges différents. Ils se demandent s’il y
a proportionnalité entre l’âge et la taille. Aide-les à savoir si c’est vrai ou non, en justifiant la réponse :

Âge (en année) 2 5 10
Taille (en cm) 80 100 120

Solution : Ce n’est pas un tableau de proportionnalité car
80
2 = 40 et 100

5 = 20 6= 40.

Exercices de base :
−

Questions Flash :
12, 13 p. 126

À lamaison :
3, 4 p. 123 + 14, 15 p. 126

II − Lien avec les graphiques

EXERCICE 3 :On donne les graphiques suivants :

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Taille (en cm)

Âge (en année)
0

4

8

12

16

20

24

28

32

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Périmètre du carré (en cm)

Longueur du côté (en cm)

1. Utilise les graphiques pour compléter les tableaux suivants :

Tableau 1

Âge (en année) 0 2 10

Taille (en cm)

Tableau 2

Longueur des côtés (en cm) 0 2 6

Périmètre (en cm)

2. Ces tableaux sont-ils des tableaux de proportionnalité? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. À ton avis comment peut-on reconnaître graphiquement une situation de proportionnalité?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Une situation de proportionnalité est représentée graphiquement par une droite passant par l’origine du repère.

Propriété
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Exemples :

0 1 2 3 4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

↑
Ce n’est pas une situation de

proportionnalité car la courbe n’est
pas une droite.

0 1 2 3 4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

↑
C’est une situation de

proportionnalité car la courbe est
une droite passant par l’origine.

0 1 2 3 4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

↑
Ce n’est pas une situation de

proportionnalité car la droite ne
passe pas par l’origine.

EXERCICE 4 : Entoure la lettre des graphiques qui représentent une situation de proportionnalité.

α)

0

1

2

3

4

0 30 60 90 120 150 180

Tension (en V)

Intensité (en mA)

β)

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Température (en ˚F)

Température (en ˚C)

γ)

0

10

20

30

40

50

60

70

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Distance (en m)

Vitesse (en km/h)

δ)

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130

0 5 10 15 20 25 30

Montant (en F)

Montant (enAC)

Po
ur
in
fo
rm
at
io
n,
1
AC

=
6,
55
95
7
F.

Solution : Les graphiques α) et δ) représentent des situations de proportionnalité, tout simplement parce que ce sont des
droites passant par l’origine!

Exercices de base :
−

Questions Flash :
20, 21 p. 127

À lamaison :
8, 11 p. 125-127 + 31, 33 p. 131 (pb)
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III − Comment compléter un tableau de proportionnalité?

Dans un tableau de proportionnalité de quatre cases, s’il manque une valeur, on la calcule de la manière suivante :

Grandeur A 15 ?

Grandeur B 5 25

1. On fait apparaître une "croix" en surlignant de deux couleurs différentes les

valeurs sur une même diagonale.

2. On multiplie au numérateur les deux nombres de la diagonale « complète »

(celle qui ne comporte PAS le nombre inconnu), et on divise au dénominateur

par le nombre restant :

15 × 25

5
= 375

5 = 75.

Propriété (« produit en croix »)

EXERCICE 5 : Complète les tableaux de proportionnalités suivants :

4 10

6

Calcul :

×
4 = 4

= . . . . . .

11

20 8

Calcul :

× 8 =

= . . . . . .

15 6

4

Calcul :

× =

= . . . . . .

EXERCICE 6 : Recopie et complète les tableaux de proportionnalités suivants, en écrivant en-dessous de chaque
tableau le calcul du produit en croix :

9 6

4

10 15

8

6

14 7

10

5 15

Solution : On trouve respectivement 6 ; 12 ; 3 et 10
3 .

⋄ Il peut y avoir plus de quatre cases dans un tableau de proportionnalité, il faut alors sélectionner deux lignes et deux colonnes qui
donnent un "sous-tableau" de quatre cases dans lequel on connaît trois valeurs.

Exemple : Voici un tableau de proportionnalité à compléter :
6 9 15 30

21 63 84

On calcule que :
6× 21

9 = 126
9 = 14 ; 21× 15

9 = 315
9 = 35 ; 9× 63

21 = 567
21 = 27.

ce qui donne donc le tableau complété suivant :
6 9 15 27 30

14 21 35 63 84

⋄ Par définition, un tableau est de proportionnalité lorsque tous les quotients dans chaque colonne sont égaux. Par conséquent, un
produit en croix peut aussi se calculer dans une égalité de deux quotients, par exemple

AB

3 = 2
5 ⇒ AB = 3× 2

5 = 6
5 = 1, 2 cm.

Ce sera très utile dans le chapitre "Thalès" page 41! !

Remarques
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EXERCICE 7 : Recopie et complète le tableau ci-dessous, en écrivant les différents calculs que tu as fait :

4 2 6 14

9 15 18

Solution : La troisième colonne nous donne le cœfficient de proportionnalité : 1, 5. Pour passer de la première à la deuxième
ligne (1re, 2e et dernière colonne), on multiplie par 1, 5. Pour passer de la deuxième à la première ligne (4e et 5e colonnes), on
divise par 1, 5 :

4 2 6 10 12 14

6 3 9 15 18 21

EXERCICE 8 : Dans chaque cas, calcule la valeur manquante, exprimée en cm (arrondie au dixième quand c’est
nécessaire) :

α)
x
11 = 5

9 β)
7

AC
= 6

8 γ)
6
14 = RS

3 δ)
9
15 = 5

x

ε)
14
11 = 5

MN
ζ)

7
11 = y

8 η)
6
z

= 8
5 θ)

ON

10 = 9
8

Solution :

α) x ≈ 6, 1 cm
ε)MN ≈ 3, 9 cm

β) AC ≈ 9, 3 cm
ζ) y ≈ 5, 1 cm

γ) RS ≈ 1, 3 cm
η) z = 3, 75 cm

δ) x ≈ 8, 3 cm
θ)ON = 11, 25 cm

Exercices de base :
−

Questions Flash :
16 p. 126

À lamaison :
17, 18, 19 p. 126
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PYTHAGORE
Chapitre

6
Nous avons déjà vu aux chapitres
⋄ "Bases de géométrie" page 6 le DPC du théorème de Pythagore, où apparaît l’égalité contenant les longueurs au
carré,

⋄ "Racines carrées" page 17 la notion de racine carrée d’un nombre (et notamment la simplification du carré d’une
longueur).

Dans ce chapitre, nous allons voir la rédaction complète du théorème de Pythagore.

I − Calculer la longueur de l’hypoténuse

1. Onécrit leDPCcorrespondant sans tenir comptedu côtédont on veut calculer la longueur. La 1re ligne
du "C" ne doit être constituée que de lettres.

2. On calcule en utilisant les longueurs des côtés connus.

Exemple :

A
C

B

3 cm

5
cm

Calcule AB (arrondi
au dixième).

D : ABC est un triangle rectangle enC
P : D’après le théorème de Pythagore on a :

C : AB 2 = AC2 + CB2←− on surligne la longueur qu’on veut calculer
AB2 = 32 + 52←− on remplace les longueurs connues
AB2 = 34←− on calcule l’addition
AB =

√
34←− on "simplifie" le carré en utilisant√

AB ≈ 5,8 cm←− on calcule, on arrondit et on n’oublie pas l’unité.. .

Méthode (CALCULER LA LONGUEUR DE L’HYPOTÉNUSE)

EXERCICE 1 (HYPOTÉNUSE) :Dans chaque question, calcule la longueur de l’hypoténuse, arrondie si nécessaire au
dixième près.

H

L

M

2
m4 m

A

I

N

8 c
m

6
cm

R

T

S

5,2 cm3,
8
cm

N

Z

E

3,2 m

4,
7m

Solution :MH ≈ 4, 5m; RS ≈ 6, 4 cm; AN = 10 cm et EN ≈ 5, 7m.

Exercices de base :
−

Questions Flash :
−

À lamaison :
15, 16 p. 246 + 25, 28, 29 p. 247
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II − Calculer la longueur d’un côté formant l’angle droit

C
A

B

5
cm

7 cm

Calcule AC (arrondi
au dixième).

D : ABC est un triangle rectangle enC
P : D’après le théorème de Pythagore on a :

C : BC2 = AC 2 + AB2←− on souligne la longueur qu’on veut calculer
AC 2 = 72−52←− on "sort" la longueur à calculer de l’addition et le
calcul devient : « plus grande longueur2− plus petite longueur2 »
AC2 = 24←− on calcule la soustraction
AC =

√
24←− on "simplifie" le carré en utilisant√

AC ≈ 4,9 cm←− on calcule, on arrondit et on n’oublie pas l’unité.. .

Méthode (CALCULER LA LONGUEUR D’UN CÔTÉ FORMANT L’ANGLE DROIT)

EXERCICE2 (CALCULD’UNCÔTÉFORMANTL’ANGLEDROIT) :Calcule la longueurAB àgauche (arrondieaumillimètre
près) et la longueur AI à droite :

N

B

A

2
m

6 m

C

I

A

4,5
m

5,3 m

Solution : AB ≈ 5, 657 m (attention, millimètre 6= millième : ici l’unité est en m, et les mm sont 3 colonnes à droite!) et
AI = 2, 8 cm.

EXERCICE 3 (LES DEUX MÉTHODES) :

α)

UL

M

4 cm

3
cm

CalculeMU .

β)

K

F

C

0,8 m

1 m

Calcule FK .

γ)
G

E

O

6 c
m

8 cm

Calcule EG (arrondi au dixième de cm).

δ)

V

I

E

6,1 m

5,
5
m 55◦

Calcule V E (arrondis au dixième dem).
Solution : α)MU = 5 cm; β) FK = 0, 6m; γ) EG ≈ 5, 3 cm et δ)EV ≈ 8, 2m.

Exercices de base :
9 à 16 p. 92-93 du cours

Questions Flash :
−

À lamaison :
17, 18, 19 p. 246 + 26, 27, 30, 31 p. 247 + 39 p. 249 (algo)
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III − Montrer qu’un triangle est rectangle ou non

A

B
C

théorème de Pythagore

réciproque du
théorème de Pythagore

AC2 = AB2 + BC2

— On utilise la réciproque du théorème de Pythagore pour montrer qu’un triangle est rectangle ; pour cela il suffit

de montrer que l’égalité de Pythagore est vraie dans ce triangle.

— On utilise la contraposée du théorème de Pythagore pour montrer qu’un triangle n’est pas rectangle ; pour cela

il suffit de montrer que l’égalité de Pythagore est fausse dans ce triangle.

Introduction

Si dans un triangle ABC (dont le plus grand côté est AB) on a AB2 = AC2 +BC2, alors ce triangle est rectangle

en C .

Réciproque du théorème de Pythagore

Exemple (1) :

Montrer que le triangleABC ci-contre est rectangle et préciser en quel point.

A

B

C
8 cm

6
cm

10 cm

Réponse et rédaction :

D : Le plus grand côté estBC . ←− on écrit quel est le côté le plus grand pour l’isoler dans le calcul qui suit
• BC2 = 102 = 100.

• AB2 + AC2 = 62 + 82 = 36 + 64 = 100.

}
←− on calcule séparément le grand côté au carré et la

somme des carrés des deux autres côtés
L’égalité est donc vraie, ←− on constate que l’égalité est vraie donc on l’écrit

P : Donc d’après la réciproque du théorème de Pythagore, ←− on utilise la réciproque
C : Le triangleABC est rectangle en A. ←− on conclut

EXERCICE 4 :Montre que les triangles suivants sont rectangles :

α)

E

P S

8
cm

15 cm

17 cm β)

B

S

U

20
m

21 m

29m

γ) N

O

B 7,5 cm
10 cm

12,5 cm

Solution :
α) 172 = 289 et 82 + 152 = 64 + 225 = 289
β) 292 = 841 et 212 + 202 = 441 + 400 = 841
γ) 12, 52 = 156, 25 et 102 + 7, 52 = 100 + 56, 25 = 156, 25.

Il arrivera forcémentque lesdeux résultats ne soientpas identiques (c’est d’ailleursbienàcausedeçaqu’ondoit calculer séparément),
on écrira alors "contraposée" au lieu de "réciproque" pour en déduire que le triangle ne sera pas rectangle.

La contraposée correspond à la forme négative de la réciproque.

Remarque

Exercices de base :
−

Questions Flash :
32, 33 p. 247

À lamaison :
34, 35, 36 p. 247
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Exemple (2) : A

C
B

9
cm

6 cm

5
cm

Le triangleABC est-il rectangle?

D : Le plus grand côté est [AC ].
• AC2 = 92 = 81.
• BC2 + AB2 = 62 + 52 = 61.
L’égalité est donc fausse.

P : Donc d’après la contraposée du théorème de Pythagore,

C : Le triangleABC n’est pas rectangle.

EXERCICE 5 : Les triangles suivants sont-ils rectangles? Justifie.

α)

M

O

X 11 cm

5
cm

8 c
m

β)

P

D

F

6,5 m

6
m

2,5 m

γ)

D

VI

3 d
m

5,5
dm

4 dm

δ)

C

A

B
27˚

63˚ ε)

E

F

G

5,8
cm

7,
4
cm

4,6 c
m

ζ)

I

J

K

9,
7
cm7,
2
cm

6,5 cm

Solution :

α) 112 = 121 et 82 + 52 = 64 + 25 = 89⇒ MOX n’est pas rectangle.

β) 6, 52 = 42, 25 et 2, 52 + 62 = 6, 25 + 36 = 42, 25⇒ PDF est rectangle enP.

γ) 5, 52 = 30, 25 et 32 + 42 = 9 + 16 = 25 ⇒ DIV n’est pas rectangle (attention ici car le côté le plus long n’est pas le plus
long sur la figure!).

δ) 180°− (27°− 63°) = 180°− 90° = 90°⇒ ABC est un triangle rectangle en C .

ε) 7, 42 = 54, 76 et 5, 82 + 4, 62 = 33, 64 + 21, 16 = 54, 8⇒ EFG n’est pas rectangle (mais vraiment presque : le tracer en
vraie grandeur. . . ).

ζ) 9, 72 = 94, 09 et 7, 22 + 6, 52 = 51, 86 + 42, 25 = 94, 09⇒ IJK est rectangle enK .

Exercices de base :
17 à 24 p. 94-95 du cours

Questions Flash :
−

À lamaison :
37, 38 p. 247
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CALCUL LITTÉRAL (PARTIE 1)
Chapitre

7
I − Introduction

⋄ Définition : une expression littérale est une expression mathématique (un calcul) dans lequel au moins une lettre

apparaît, désignant un nombre dont on ne connaît pas la valeur.

⋄ Propriété : dans un calcul sans parenthèses où il n’y a que des multiplications, on peut calculer dans l’ordre

qu’on veut (c’est-à-dire échanger les facteurs de place).

Cette propriété est évidemment valable pour un calcul classique, mais aussi pour les expressions littérales.

⋄ Le symbole "×" peut être enlevé devant une lettre ou une parenthèse : 8× x = 8x et 8x = 8× x .

Rappels

Exemples :

1. Des expressions littérales ontdéjà été vues en6esans le savoir, par exemple la formulede l’aire d’undisquede rayon
R est 2× π ×R .

2. De manière plus générale, 2x − 5 ou encore 3x 2 + 5x − 10 sont des expressions littérales (c’est très souvent la
lettre x qui est utilisée).

on n’écrit pas ces trois étapes
(on les fait dans sa tête)

on écrit toutes les
multiplications

on change l’ordre des facteurs
pour mettre les nombres devant

on calcule la multiplication
on écrit le résultat

sans la multiplication

8x × 5 = 8× x × 5
= 8× 5︸ ︷︷ ︸× x

= 40× x

= 40x .

Méthode (RÉDUIRE 8x × 5)

EXERCICE 1 : Calcule :

4x × 9 = 36x 11x × 7 = 77x (−2)× 8x = −16x (−6)× 5x =−30x
10× (−6)x = −60x (−7)x × 2 = −14x 8× x = 8x x × 12 = 12× x = 12x
(−3)× (−4)x = 12x (−5)x × (−6) = 30x (−2)× x =−2x x × (−1) = −1× x = −x

on n’écrit pas ces étapes

on écrit toutes les
multiplications

on change l’ordre des facteurs
pour mettre les nombres devant

on calcule lesmultiplications
on écrit le résultat

sans la multiplication

7x × 5x = 7× x × 5× x

= 7× 5︸ ︷︷ ︸× x × x︸ ︷︷ ︸
= 35× x 2

= 35x 2.

Méthode (RÉDUIRE 7x × 5x )
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EXERCICE 2 : Calcule :

4x × 2x = 8x 2 11x × 7x = 77x 2 3x × 8x = 24x 2 6x × 5x = 30x 2

10x × (−9)x = −90x 2 7x × (−2)x = −14x 2 12x × x = 12x 2 x × (−21)x = −21x 2

x × 4y = 4x y 5n × (−4)n = −20n 2 2m × 2m = 4m 2 (−4)d × (−4)× d = 16d 2

Bien regarder les opérations car l’ordre des priorités s’applique aussi dans les expressions littérales.
Par exemple, on a vu que x × 4y = 4xy , mais par contre x + 4y ne peut pas se réduire. En effet,
x + 4y = x + 4× y et le calcul prioritaire n’est pas faisable.
C’est encorepire avec2x +6 carbeaucoupd’élèves écrivent que c’est égal à8x . En fait non, car2x +6 =
2× x + 6 et encore une fois, l’opération prioritaire ne peut être faite. On ne peut donc pas réduire cette
expression, on s’arrêtera à 2x + 6.
On verra plus loin, au chapitre "Calcul littéral (partie 2)" (page 68) comment faire pour réduire les ex-
pressions quand il y a d’autres opérations que des×.

ATTENTION !!!

Exercices de base :
−

Questions Flash :
13, 14 p. 92

À lamaison :
3 p. 89 + 15 à 21 p. 92

II − Développer (distributivité simple)

On veut développer l’expression A = 5(8x + 2) :

on écrit la multiplication et les flèches de développements

chaque flèche correspond à unemultiplication qu’on écrit

on calcule chaquemultiplication

A = 5(8x + 2)
A = 5× (8x + 2)
A = 5× 8x︸ ︷︷ ︸ + 5× 2︸ ︷︷ ︸
A = 40x + 10.

Méthode (DÉVELOPPER a(bx + c))

Exemples : Les flèches de développement sont obligatoires pour bien comprendre le mécanismede fonctionnement :

α) DéveloppementdeB = 6(4x + 3) :

B = 6(4x + 3)
B = 6 ×

(
4x + 3

)

B = 6× 4x + 6× 3

B = 24x + 18.

β) DéveloppementdeC = 5x (2x + 7) :

C = 5x (2x + 7)
C = 5x ×

(
2x + 7

)

C = 5x × 2x + 5x × 7

C = 10x 2 + 35x .

EXERCICE 3 : Développe :

D = 7 (2x + 3) E = 8 (6 + 3x ) F = 9x (2x + 7) G = 2x (9 + 3x )
Solution :D = 14x + 21 ; E = 48 + 24x ; F = 18x 2 + 63x etG = 18x + 6x 2.
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On veut développerH = 4(8x − 3) :

on écrit sous forme d’addition et on dessine les flèches

chaque flèche correspond à unemultiplication qu’on écrit

on calcule chaquemultiplication

H = 4(8x − 3)
H = 4×

(
8x + (−3)

)

H = 4× 8x︸ ︷︷ ︸ + 4× (−3)︸ ︷︷ ︸
H = 32x + (−12).

Méthode (DÉVELOPPER a(bx − c))

La règle des signes (+ et +, ou − et −, donnent + ; + et −, ou − et +, donnent −) s’applique aux multiplications

et divisions (mais surtout pas les additions ou soustractions), et lorsque deux symboles d’opérations se suivent.

Règle des signes (rappels, voir page 12)

Exemples : Pour finir proprement le calculH ci-dessus, il faudrait donc encore écrireH = 32x + (− 12) = 32x − 12.
Voyons deux autres exemples :

α) DéveloppementdeB = 2(4x − 3) :

I = 2(4x − 3)
I = 2 ×

(
4x + (−3)

)

I = 2× 4x + 2× (−3)
I = 8x + (−6)
I = 8x − 6.

β) DéveloppementdeC = 3x (5x − 7) :

J = 3x (5x − 7)
J = 3x ×

(
5x + (−7)

)

J = 3x × 5x + 3x × (−7)
J = 15x 2 + (−21)x
J = 15x 2 − 21x

EXERCICE 4 : Développe :

K = 4x (2x − 7) L = 8x (2− 5x ) M = 6x (2x − 4) N = 2x (9− 2x )
Solution :K = 8x 2 − 28x ; L = 16x − 40x 2 ;M = 12x 2 − 24x etN = 18x − 4x 2.

Exercices de base :
59 à 62 p. 102 du cours

Questions Flash :
22, 23 p. 92

À lamaison :
24 à 27 p. 93 + 46, 51 p. 96-97 (pb)

III − Programmes de calculs

Nous avons déjà vu l’année dernière comment exprimer un programme de calculs sous la forme d’une expression :

⋆ Choisis un nombre.
⋆ Multiplie-le par 7.
⋆ Ajoute 8.
⋆ Écris le résultat.

Réponse :

a) On choisit x ←− on choisit une lettre, en général x
b) 7× x = 7x
c) 7x + 8 ( 6= 15x )

}
←− on doit tenir compte des techniques de calcul littéral

d) Le résultat est 7x + 8.←− on écrit le résultat

Méthode (RAPPEL : TRADUIRE UN PROGRAMME DE CALCULS EN EXPRESSION LITTÉRALE)

30− Cours 4e (2020-2021) CHAPITRE 7 : CALCUL LITTÉRAL (PARTIE 1)



EXERCICE 5 : En t’aidant de l’exemple de la méthode précédente, traduis à l’aide d’une expression littérale les
deux programmes de calculs suivants :

Programme n◦ 1

♦ Choisis un nombre.
♦ Multiplie-le par 5.
♦ Soustraie 4 à ce produit.
♦ Écris le résultat.

Programme n◦ 2

� Choisis un nombre.
� Élève-le au carré.
� Multiplie par 4.
� Soustraie 10.
� Écris le résultat.

Solution : Programme n° 1 : 5x − 4 ; Programme n° 2 : 4x 2 − 10.

Cette année, nous allons pouvoir comparer deux programmes de calculs et notamment voir s’ils donnent le même
résultat ou non. C’est un exercice difficile car il faut en comprendre le fonctionnement :
⋄ pour prouver que deux programmes de calculs sont équivalents, c’est-à-dire donnent lesmêmes résultats, il faut
le prouver pour tous les nombres, soit une bonne infinité!! ! Pour le faire, on passera par les expressions littérales.

⋄ pour prouver que deux programmes de calculs ne sont pas équivalents, il suffira de trouver une valeur pour
laquelle les deux programmes donnent des nombres différents.

Exemple : Les programmes de calculs précédents ne sont pas équivalents car lorsqu’on y injecte 3, le programme n° 1
donne 5× 3− 4 = 15− 4 = 11 et le programmen° 3 donne 4× 32− 10 = 4× 9− 10 = 36− 10 = 26, et 11 6= 26.

Si on avait choisi x = 2, le programme n° 1 aurait donné 5 × 2 − 4 = 10 − 4 = 6 et le programme n° 2
aurait donné 4× 22 − 10 = 4× 4− 10 = 16− 10 = 6.
Lorsqu’on trouve lemême résultat pour une valeur de x , cela ne veut pas dire que les programmes sont
équivalents!!

ATTENTION !!!

EXERCICE 6 : Voici deux programmes de calculs :

Programme A

♦ Choisis un nombre.
♦ Multiplie-le par 10.
♦ Soustraie 15 à ce produit.
♦ Écris le résultat.

Programme B

� Choisis un nombre.
� Prends son double.
� Ajoute ensuite−3.
� Multiplie le résultat par 5.
� Écris le résultat.

1. Applique le programme de calculs A aux nombres 2, puis 5 et enfin−3.
2. Applique le programme de calculs B aux nombres 2, puis 5 et enfin−3.
3. Que peux-tu conjecturer (= faire comme hypothèse)? Prouve-le.

Solution :

1. Le programme de calculs A donne respectivement 5, 35 et−45.
2. Le programme de calculs B donne respectivement 5, 35 et−45.
3. On peut conjecturer qu’ils donnent lemême résultat quel que soit le nombre choisi au départ. Pour le prouver, passons par

les expressions littérales :

− Programme A : x ×10−→ 10x −15−→ 10x − 15.
− Programme B : x ×2−→ 2x +(−3)−→ 2x − 3 ×5−→ 5(2x − 3) = 10x − 15.
Les deux programmes de calculs donneront donc toujours le même résultat.

Exercices de base :
−

Questions Flash :
−

À lamaison :
4 p. 89 + 40 p. 95 (algo) + 49, 50 p. 96 (pb)
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IV − Notion de fonction

On ne rentrera pas ici dans le détail du vocabulaire, qui sera vu l’année prochaine, mais simplement une approche
de la notion de fonction (quelque chose "en fonction de" quelque chose d’autre).

EXERCICE 7 :Voici une figure dans laquelleABC est un triangle isocèle enC .M est unpointmobile sur le segment
[AH] (c’est-à-dire qu’il peut bouger sur ce segment), à
distance x du pointA (donc on a forcément 0 < x < 5,
et la distance x ne peut pas être fixe puisque M est
un point mobile. . . ). On construit alors le rectangle
MNOP à l’intérieur du triangle (partant de M, on
monte jusqu’à croiser le côté gauche du triangle, on a
alors N ; de là, on part à droit jusqu’à croiser le côté
droit du triangle, on a alors O ; et de là, on redescend
pour avoirP) :

On va s’intéresser à l’aire du rectangleMNOP en fonc-
tion de la position du point M, donc en fonction de la
valeur de x , et on va chercher où placer le point M de
sorte que cette aire soit maximale.

A B

C

M

N O

PH
/ /

10
cm

x

10 cm
1. Calcule la longueurMP en fonction de x .
2. Calcule la longueur deMN en fonction de x (indication : utilise le théorème de Thalès dans le triangleACH.
3. Déduis-en l’aireAMNOP du rectangleMNOP.
4. Complète le tableau de valeurs suivant, en arrondissant au centième de cm2 :

x 0 0, 5 1 1, 5 2 2, 5 3 3, 5 4 4, 5 5
20x − 4x 4

5. Complète le plus précisément possible le graphique suivant afin de tracer la courbe représentant l’aire du rec-
tangleMNOP en fonction de x :

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

1 2 3 4 50

AMNOP en cm2

x en cm

6. Pour quelle valeur de x l’aire du rectangle MNOP est-elle alors maximale? Trace la figure en grandeur réelle
pour cette valeur de x .
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Solution :

1. MP = AB − AM − PB = 10− x − x = 10− 2x cm.
2. D : Les droites (MH) et (NC ) sont sécantes en A, et les droites (MN) et (HC ) sont parallèles.

P : D’après le théorème de Thalès, on a :

C :
AM

AH
= AN

AC
= MN

HC
x
5 =

✓
✓✓AN

AC
= MN

10
MN = 10× x

5
MN = 2x cm.

3. On en déduit queAMNOP = MN ×MP = 2x × (10− 2x ) = 20x − 4x 2 cm2.

4. Voici le tableau complété, avec les valeurs arrondies au centième :

x 0 0, 5 1 1, 5 2 2, 5 3 3, 5 4 4, 5 5
20x − 4x 4 0 9 16 21 24 25 24 21 16 9 0

5. Complète leplusprécisémentpossible legraphiquesuivantafinde tracer la courbe représentant l’airedu rectangleMNOP

en fonction de x :

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

1 2 3 4 50

AMNOP en cm2

x en cm
b

b

b

b

b
b

b

b

b

b

b

6. C’est donc pour x = 2, 5 cm que l’aire du rectangleMNOP est maximale, atteignant donc 25 cm2. On notera que lorsque
x = 2, 5,MP = 10 − 2x = 10 − 2 × 2, 5 = 5 cm etMN = 2x = 2 × 2, 5 = 5 cm, etMNOP est donc en fait un carré
(figure réalisée à l’échelle 1/2) :

A B

C

M

N O

PH
/ /

2, 5 cm

10 cm

Exercices de base :
−

Questions Flash :
27 p. 142 + 30 p. 143

À lamaison :
29, 29, 21, 22 p. 143 + 53 p. 148 (pb)
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LES SOLIDES DE L’ESPACE
Chapitre

8
Rappelons qu’en 6e et 5e ont déjà été vu les cubes, parallélépipèdes (ou pavés droits), prismes et cylindre (de révo-
lution), ainsi que les patrons de ces différents solides.

En 4e, on va surtout s’intéresser aux solides "à pointe". Pour bien finir cet apprentissage, les sphères et boules seront
vues en 3e.

I − Pyramide

1. Définitions

On appelle pyramide un solide de l’espace dont :
⋄ une face est unpolygoneappelébase (doncun triangle, unquadrilatèrequelconque [carré, rectangle,
losange, .. .], un pentagone, .. .) ;

⋄ les autres faces sont des triangles qui "montent" (on les appelle faces latérales) tous vers un point
commun : le sommet de la pyramide.

La droite passant par le sommet de la pyramide et perpendiculaire à sa base est appelée hauteur de la
pyramide.
Le point d’intersection entre la base et cette hauteur est le pied de la hauteur : on le note en généralH.
Par abus de langage, la longueurSH est aussi appelée hauteur de la pyramide :

B
C

D
E

A

S

H

sommet

arête
hauteur

base

face latérale triangulaire

Définitions

— Puisque chaque face latéraled’unepyramideest un triangle, nepas confondre la hauteur de la pyramide
et celle d’une face latérale.

— Cas particulier : Une pyramide dont la base est un triangle est un tétraèdre. Toutes les faces sont donc
des triangles donc toutes les faces peuvent être considérées comme des bases :

Pyramide à base triangulaire

Remarques

Exercices de base :
−

Questions Flash :
11, 12, 13 p. 262

À lamaison :
10 p. 141 (IP) + 13 p. 142 (IP)

34− Cours 4e (2020-2021) CHAPITRE 8 : LES SOLIDES DE L’ESPACE



2. Pyramides régulières

Une pyramide est appelée pyramide régulière si :
— sa base est un polygone régulier : triangle équilatéral, carré, pentagone régulier, . . .
— le pied de sa hauteur est exactement le centre de la base.

Pyramide à base hexagonale

O

A B

CD

S

ABCD est un carré de centreO

Définition

3. Patron

Un patron d’un solide de l’espace est une figure plate (en 2D) qui permet, après découpage, pliage et
collage, de fabriquer ce solide. Sur un patron, cChaque face est dessinée en vraie grandeur.

Définition (rappel)

Exemple : Voici un patron possible de la pyramideSABCD à base carrée dessinée ci-dessus :

A B

D C

S

A1
B1

A2

En découpant et en pliant, les points
A, A1, A2 coïncident, ainsi que les points
B etB1.

Pour le patron d’une pyramide, il doit y avoir autant de triangles que de côtés dans le polygone de base
(donc ici 4).
Par souci de simplicité, il vaut mieux dessiner chaque face latérale en partant d’un côté de la base, afin
d’obtenir un patron en étoile!

ATTENTION !!!
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EXERCICE 1 : Construis en vraie grandeur un patron de chacune des pyramides suivantes :

M

A T

H

//

//

//

//

I

S

MAT HS est une pyramide à base
le carré AT HS de côté 5 cm, et
MA = 4 cm.

S

A
B

C

D

H

SABCD est une pyramide à base
rectangulaire telle que AB =
6 cm, BC = 2, 5 cm et SH =
7 cm (attention à ne pas aller trop
vite. . . ).

O B

I

R

N

3

6

4

5

5

6

ROBI est une pyramide à base
triangulaire. Les mesures notées
ci-dessus sont exprimées en cm
(OI = 5 cm).

Exercices de base :
−

Questions Flash :
−

À lamaison :
16, 18 p. 142 (IP)

II − Cône (de révolution)

1. Définitions

On appelle cône (de révolution) de sommet S, le solide généré par la ro-
tation d’un triangleSOM rectangle enO, autour de la droite (SO).
Le disque de centreO et de rayon [OM ] est la base de ce cône.
La hauteur de ce cône est le segment [SO] (comme pour la pyramide, la
hauteur désigne aussi la longueurSO), qui est donc perpendiculaire à la
base.

Un segmentqui relie le sommetdu côneàunpoint quelconquede labase
(comme ici [MS]) est appelé une génératrice.

O
M

S

h
au
te
u
r

base
rayon

Définitions

2. Patron

Le patron d’un cône n’est pas si simple à réaliser. . .

Il faut déjà être conscient que la face latérale est une portion
de disque. La difficulté va être de savoir de quelle taille : si la
portion est trop grande, on fera plus qu’un tour de la base; par
contre si elle est trop petite, le cône ne sera pas refermé.
La dessin à main levée ci-contre représente donc le patron de
n’importe quel cône, mais il faudra faire attention aux tailles :
combien entreO etM ? combien entreM et S ? quelle mesure
d’angle pour α ?

Il va donc falloir faire quelques calculs avant de réaliser le pa-
tron de ce cône :

×O ×
M ×Sα
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➊ On commence par construire un segment [OS] de longueurOM +MS cm (le rayon + une généra-
trice).

➋ On trace le cercle de centreO et de rayon le rayon de la base.
➌ On trace une portion de disque de centre S, de rayon la longueur d’une génératrice (MS) et d’angle

α = r
g
× 360 ,

où r désigne le rayon de la base, et g la longueur d’une génératrice.
➍ Le disque et la portion de disque doit se "frôler".

Méthode (CONSTRUIRE LE PATRON D’UN CÔNE)

Il est souvent nécessaire de calculer la longueur de la génératrice puisqu’on ne donne souvent que les
longueursdu rayonde labase et la hauteurdu cône. Ce sera fait en appliquant le théorèmedePythagore
(en effet, la hauteur étant par définition perpendiculaire à la base, elle l’est aussi par rapport au rayon).

ATTENTION !!!

Exemple : Voici donc un cône (à gauche) et son patron dessinés. Pour les calculs, on a donc juste

α = r
g
× 360 = 2

6 × 360 = 120°.

On obtient donc le résultat suivant (à droite) :

S

O

M

2 cm

6 cm

⇒

O

M

S

arc de cercle de même longueur

que le disque de base

α

EXERCICE 2 : Construis en vraie grandeur un patron de chacun des cônes suivants :

O2 cm

8
cm

S

O 3 cm

S

4
cm

O 4 cm

4
cm

S

Exercices de base :
−

Questions Flash :
−

À lamaison :
8 p. 141 (IP) + 14, 15 p. 142 (IP)
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FRACTIONS (BASES)
Chapitre

9
Nous avons déjà vu en classe des 5e les nombres premiers inférieurs à 30. Nous allons étendre cette limite à 100
cette année, et aussi apprendre les 4 opérations avec des nombres sous forme de fractions.

I − Nombres premiers (rappels)

1. Définition

Un nombre premier est un nombre qui admet exactement deux diviseurs : 1 et lui-même.

Définition

En 4e, on doit donc connaître (ou savoir retrouver) les nombres premiers inférieurs à 100 : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23,
29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, et 97 (activité crible d’Ératosthène).

Exercices de base :
−

Questions Flash :
−

À lamaison :
2, 3, 4 p. 12 (IP)

2. Décomposition en produit de facteurs premiers

Tout nombre entier supérieur ou égal à 2 peut se décomposer de manière unique en un produit de nombres premiers.

Propriété

Exemple (1) : Pour trouver la décomposition en facteurs premiers de 900, on procède de la manière suivante :

900 ÷2−→ 450 ÷2−→ 225 ÷3−→ 75 ÷3−→ 25 ÷5−→ 5 ÷5−→ 1.
Réponse : on écrit alors 180 = 2× 2× 3× 3× 5× 5 = 22× 32× 52.←−On recopie la liste des diviseurs premiers, autant
de fois qu’ils apparaissent, éventuellement sous la forme de puissances

Exemple (2) : Quelle est la décomposition en produits de facteurs premiers de 12 250?

12 250 ÷2−→ 6 125 ÷5−→ 1 225 ÷5−→ 245 ÷5−→ 49 ÷7−→ 7 ÷7−→ 1.
Réponse : on a donc 12 225 = 2× 5× 5× 5× 7× 7 = 2× 53 × 72.

EXERCICE 1 : Décomposer 1600 en en produit de facteurs premiers.

Solution : 1600 ÷2−→ 800 ÷2−→ 400 ÷2−→ 200 ÷2−→ 100 ÷2−→ 50 ÷2−→ 25 ÷5−→ 5 ÷5−→ 1,
d’où : 1600 = 2× 2× 2× 2× 2× 2× 5× 5 = 26 × 52.

Pour décomposer un nombre en produit de facteurs premiers, il suffit de saisir ce nombre, l’enregistrer dans

la mémoire de la calculatrice en appuyant sur , puis d’appuyer sur .

À la calculatrice

Exercices de base :
−

Questions Flash :
−

À lamaison :
9 p. 12 (IP)

38− Cours 4e (2020-2021) CHAPITRE 9 : FRACTIONS (BASES)



3. Fractions irréductibles

Pour rendre une fraction irréductible, on peut décomposer son numérateur et dénominateur en produits de nombre

premiers, et simplifier par les nombres premiers communs.

Propriété

Exemple (1) : On va rendre la fraction
180

12 250 irréductible. Grâce au paragraphe précédent, on peut écrire que :

180
12 250 = 22 × 32 × 5

2× 53 × 72 = ✁2× 2× 3× 3× ✁5
✁2× ✁5× 5× 5× 7× 7 = 2× 3× 3

5× 5× 7× 7 = 18
1 225 .

La calculatrice rend déjà une fraction automatiquement irréductible, ce qui est très pratique pour vérifier le résultat, mais elle ne
donnera jamais la rédaction associée à ce calcul!

Remarque

Exercices de base :
−

Questions Flash :
−

À lamaison :
5, 6 p. 16 (IP)

II − Additions et soustractions de fractions

J’ai 2 crayons dans la main gauche et 1 gomme dans la main droite. Est-ce que je peux dire plus facilement ce que
j’ai en mains? Non. . .
Par contre, si j’ai 2 crayons dans la main gauche et 3 autres crayons dans lamain droite, je peux dire que j’ai en tout
7 crayons dans mes mains.

Cette addition est possible car les éléments ajoutés sont de lamême "catégorie" (ici des crayons). On a appris en 6e

et avant que les fractions se rangent aussi par "catégories" : ce sont les dénominateurs qui les donnent (par exemple
3
5 et

4
5 , lire "3 cinquièmes" et "4 cinquièmes").

On en déduit qu’on ne pourra additionner (et donc soustraire) des fractions que lorsqu’elles auront le même déno-
minateur, d’où la méthode suivante :

On additionne (ou soustrait) les numérateurs et on garde le
dénominateur commun (on n’est pas obligé d’écrire cette étape)

On réduit les fractions aumême dénominateur

A =
4
5 + 2

3

A =
4× 3
5× 3 + 2× 5

3× 5

A =
12
15 + 10

15

A =
12 + 10

15

A =
22
15 .

Méthode (ADDITIONNER OU SOUSTRAIRE DES FRACTIONS)
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EXERCICE 2 : Complète les exemples suivants :

B = 2
7 + 8

11

B = 2× . . . . . .

7× 11 + 8× . . . . . .

11× 7

B = . . . . . .

77 + . . . . . .

77

B = . . . . . . + . . . . . .

77

B = . . . . . .

77 .

C = 4
5 −

1
6

C = 4× . . . . . .

5× 6 − 1× . . . . . .

6× . . . . . .

C = . . . . . .

30 − . . . . . .

30

C = . . . . . .− . . . . . .

30

C = . . . . . .

30

D = 8
9 + 7

10

D = 8× . . . . . .

9× . . . . . .
+ 7× . . . . . .

10× . . . . . .

D = . . . . . .

90 + . . . . . .

90

D = . . . . . . + . . . . . .

90

D = . . . . . .

90

Solution :B = 78
77 ; C = 19

30 etD = 143
90 .

EXERCICE 3 : Calcule :

E = 4
5 + 3

2 F = 8
3 −

1
4 G = 11

4 −
2
5 H = 6

13 + 1
2

Solution :E = 23
10 ; F = 29

12 ;G = 47
20 etH = 25

26 .

Exercices de base :
−

Questions Flash :
35, 36 p. 45

À lamaison :
14, 16 p. 43 + 37 à 44 p. 45 + 50, 51, 52 p. 48 (pb)
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THALÈS
Chapitre

10
Nous avons déjà vu aux chapitres
⋄ "Bases de géométrie" (page 6) le DPC du théorème de Thalès, où apparaît la double égalité des quotients de
longueurs,

⋄ "Proportionnalité (partie 1)" (page 19) la notion de produit en croix, y compris appliquée à une égalité de deux
quotients.

Dans ce chapitre, nous allons voir la rédaction complète du théorème de Thalès.

I − Calculer une longueur

A

B

C

N

M

Données :
• AB = 12 cm
• AC = 10 cm
• BC = 9 cm
• AN = 4 cm
• (MN) // (BC )

CalculerAM.

Réponse :

on écrit le DPC du
théorème de Thalès

on remplace avec les valeurs connues

on garde le quotient complet et celui où se trouve la longueur à calculer

(cette étape n’est pas obligatoire : on peut barrer le quotient inutile)

on calcule grâce à un produit en croix

on calcule le numérateur (cette étape n’est pas obligatoire)
on calcule pour obtenir une valeur décimale

on n’oublie pas l’unité!

D : • (BM) et (CN) sont sécantes enA.
• (MN) // (BC )

P : Donc d’après le théorème de Thalès, on a :

C :
AM
AB = ANAC = MNBC
AM
12 = 4

10 = MN9
AM
12 = 4

10

AM = 12× 4
10

AM = 48
10

AM = 4,8 cm .

Méthode (UTILISER LE THÉORÈME DE THALÈS POUR CALCULER UNE LONGUEUR)

Il faut être rigoureux, notamment parce que le DPC donne 3 quotients, mais le produit en croix n’en uti-
lise que 2 : il faut donc en enlever un, et pas n’importe lequel! Demanière générale, on garde toujours le
quotient qui contient la longueur à calculer ainsi que celui qui est complet, c’est-à-dire où les 2 nombres
sont connus.

Attention aussi car on peut demander plusieurs calculs dans une seule configuration de Thalès, il faudra
donc utiliser plusieurs fois le produit en croix dans le C, mais un seul schéma DPC.

ATTENTION !!!
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Exemples : Voici deux exemples entièrement rédigés sans les indications, donc comme il faudra également le faire sur
une copie :

O

P

Q

N

M

Données :
OM = 6 cm
OP = 15 cm
OQ = 18 cm
PQ = 14 cm
(MN) // (QP)

CalculeMN.

R
V

T

S

U

Données :
(US) // (T V )
RU = 8m
RV = 11m
SU = 7m
RT = 7m

CalculeRS (arrondi au dixième de cm), puis T V .

D : Les droites (PM) et (QN) sont sécantes enO,
et (MN) // (QP).

P : Donc d’après le théorème de Thalès, on a :

C :
OM

OP
= ON

OQ
= MN

PQ

6
15 =

�
��

ON

18 = MN

14

MN = 6× 14
15

MN = 5, 6 cm.

D : Les droites (ST ) et (UV ) sont sécantes enR ,
et (US) // (T V ).

P : Donc d’après le théorème de Thalès, on a :

C :
RS

RT
= RU

RV
= SU

T V

RS

7 = 8
11 = 7

T V

Calcul deRS : Calcul de T V :

RS

7 = 8
11

8
11 = 7

T V

RS = 8× 7
11 T V = 7× 11

8
RS ≈ 5, 1 cm T V = 0, 875 cm

Pour l’exemple de droite, il n’est pas nécessaire d’écrire 2 DPC à cause des 2 longueurs à calculer. On écrit un seul DPC, et on part de
la double égalité du "C" pour extraire deux calculs différents. Il faut alors préciser (pour clarifier la rédaction) ce qu’on calcule!

Remarque

EXERCICE 1 :

α)

D

N

Y

U
G

Données :
(UG) // (NY )
DU = 5 cm
DN = 15 cm
NY = 9 cm

Calcule UG.

β)

Y

UL

C K

Données :
YC = 5 cm
YK = 6 cm
LU = 9 cm
YL = 12 cm
(CK ) // (LU)

Calcule CK , puisKU .

γ)

S

M

T
H

A

Données :
SA = 8 cm; SM = 14 cm
ST = 16 cm;MT = 6 cm

(AH) // (MT )

Calcule SH et AH (arrondis si
besoin au dixième de cm).

Solution : α)UG = 3 cm. β) CK = 3, 75 cm etKU = 14, 4− 6 = 8, 4 cm. γ) SH ≈ 9, 1 cm et AH ≈ 3, 4 cm
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EXERCICE 2 : Dans chaque cas, utilise le théorème de Pythagore ou le théorème de Thalès pour calcule l’arrondi
au dixième de AC :

α)

C

A

E
D

B

Données :
AE = 7 cm
CE = 10 cm

β)

C

A

E
D

B

Données :
CE = 13 cm
CD = 3 cm
BC = 5 cm

Solution : À gauche, on utilise Pythagore dans le triangle ACE rectangle en E : AC =
√

149 ≈ 12, 2 cm.
À droite, on utilise Thalès (ATTENTION : penser à justifier que (AE) // (BD) car ce n’est cette fois-ci pas écrit dans l’énoncé!) :
AC = 5× 13

3 ≈ 21, 7 cm.

Exercices de base :
IV p. 98-99 du cours

Questions Flash :
−

À lamaison :
p. 61 (IP)

II − Montrer que deux droites sont parallèles ou pas

Si une figure vérifie les données suivantes :

• Les points A,M,B et A,N,C sont alignés dans le même ordre (notez le point commun A. . . ),

•
AM
AB = ANAC ,

alors les droites (MN) et (BC ) sont parallèles.

Réciproque du théorème de Thalès

Exemple :
Sur la figure ci-contre on a AE = 1, 2 cm, AB = 4, 8 cm,
AC = 7, 2 cm et AF = 1, 8 cm.

Montrer que les droites (EF ) et (BC ) sont parallèles.

A

C

B

E

F

Réponse et rédaction :

On écrit l’égalité de Thalès
(et on barre le quotient avec les droites "parallèles". . . )

On calcule les deux rapports de l’égalité ci-dessus,
séparément, en remplaçant avec les valeurs
et en simplifiant avec la calculatrice

Le D contient 2 points : l’égalité et
"l’alignement dans le même ordre"

D : • L’égalité à tester est
AE

AB
= AF

AC
=

✓
✓✓

EF

BC
:

AE

AB
= 1, 2

4, 8 = 1
4 et

AF

AC
= 1, 8

7, 2 = 1
4 .

Donc l’égalité est vraie.

• De plus, les points A, E, B et A, F, C sont alignés dans le même ordre.

P : Donc d’après la réciproque du théorème de Thalès,

C : Les droites (EF ) et (BC ) sont parallèles.
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EXERCICE 3 :
Sur la figure ci-contre, démontrer que les droites (DU) et (NY ) sont paral-
lèles.

Solution :

D : • L’égalité à tester est
GN

GD
= GY

GU
=
�
��NY

DU
:

GN

GD
= 2, 4

15, 6 = 2
13 et

GY

GU
= 1, 2

7, 8 = 2
13 .

L’égalité est donc vraie.

• Les points U, G, N etD, G, Y sont alignés dans le même ordre.

P : D’après la réciproque du théorème de Thalès,

C : Les droites (DU) et (NY ) sont parallèles.

G

D

U

Y

N

2,
4
m

15
,6
m

1,2
m 7,8
m

Comme pour le théorème de Pythagore, il arrivera forcément que les deux résultats ne soient pas identiques (c’est d’ailleurs bien
à cause de ça qu’on doit aussi calculer séparément), on écrira alors "contraposée" au lieu de "réciproque" pour en déduire que les
droites ne seront pas parallèles.

C’est toujours vrai : la contraposée correspond à la forme négative de la réciproque!

Remarque

Exercices de base :
−

Questions Flash :
−

À lamaison :
1, 2 p. 62 (IP)

EXERCICE 4 :

Sur la figure ci-contre on a :
• AB = 1, 4 cm
• AE = 0, 4 cm
• AC = 2, 5 cm
• AF = 0, 5 cm

Les droites (EF ) et (BC ) sont-elles parallèles?

A

B

C

F

E

Solution :

Dans le D, la seule différence avec le paragraphe II
est l’égalité non vérifiée!

C’est la contraposée qu’on utilise ici

D : • L’égalité à tester est
AE

AB
= AF

AC
=
✓
✓✓EF

BC
:

AE

AB
= 0, 4

1, 4 = 2
7 et

AF

AC
= 0, 5

2, 5 = 1
5 .

L’égalité est donc fausse.

• Les points A, E, B et A, F , C sont alignés dans le même ordre.

P : D’après la contraposée du théorème de Thalès,

C : Les droites (EF ) et (BC ) ne sont pas parallèles.

Exercices de base :
−

Questions Flash :
−

À lamaison :
3, 4 p. 62 (IP) + 2, 4 p. 63 (IP)

III − Agrandissements & réductions

Une configuration de Thalès n’est pas juste un triangle avec un segment parallèle à un côté à l’intérieur, mais vrai-
ment deux triangles : un petit et un grand, emboîtés l’un dans l’autre. Puisqu’ils ont la même forme, on pourrait
même dire que l’un est un agrandissement de l’autre, et les quotients égaux de l’égalité de Thalès permettent de
passer de l’un à l’autre.
Dans ce paragraphe, on va généraliser cela à d’autres figures.
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Quand on multiplie par un nombre k strictement positif les longueurs des côtés d’une figureF pour
obtenir les longueurs des côtés d’une figureF ′, on dit que :
• F ′ est un agrandissement deF si k > 1 ;
• F ′ est une réduction deF si k < 1.
Le nombre k est appelé le rapport d’agrandissement / de réduction ou le cœfficient d’agrandissement /
de réduction.

Définitions

Exemple :

A
B

C

D

E

F

A′ B′

C ′

D′

E ′

F ′

longueursmultipliées par
1
2

longueursmultipliées par 2

On peut dire queABCDE est un agrandissementdeA′B′C ′D′E ′ de rapport 2 ou alors queA′B′C ′D′E ′ est une réduc-

tion de ABCDE de rapport
1
2 .

Dans la configuration de Thalès, puisque les trois quotients sont égaux et qu’on a l’habitude de mettre les côtés du petit triangle aux
numérateurs, on aura un quotient inférieur à un, donc un cœfficient de réduction : en multipliant un côté du grand triangle par ce
cœfficient, on obtiendra la longueur du côté qui lui correspond dans le petit triangle :

⇒ = = ⇒ Grand triangle
Petit triangle × . . . . . .i

Remarque

Exercices de base :
−

Questions Flash :
−

À lamaison :
1, 2 p. 64 (IP)

Un agrandissement (ou une réduction) conserve la mesure des angles ainsi que le parallélisme (la figure image

aura donc exactement la même forme, c’est juste qu’elle sera plus grande ou plus petite).

Propriété

Exemple 1 :

A B

C

50°

A′ B′

C ′

50°

Agrandissement de rapport 3

Réduction de rapport
1
3

A′B′C ′ est un agrandissement de ABC de rapport 3, donc Â′B′C ′ = ÂBC = 50°.
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Exemple 2 :

A B

CD

Donnée : (CD) // (AB)
A′ B′

C ′D′

Réduction de

rapport
1
5

Agrandissement
de rapport 5

A′B′C ′D′ est une réduction de rapport
1
5 , donc (C ′D′) // (A′B′).

Si on agrandit (ou réduit) les longueurs d’une figure ou d’un solide en les multipliant par k , alors :

⋄ l’aire de la figure est multipliée par k 2,

⋄ le volume du solide est multiplié par k 3.

Propriété

Exemple 1 :

A B

C

D

Donnée : l’aire de ABCD est de 5 cm2

A′ B′

C ′

D′

Réduction de rapport
1
3

Agrandissement de rapport 3

A′B′C ′D′ est un agrandissement de ABCD de rapport 3, doncAA′B′C ′D′ = 32 ×AABCD = 9× 5 = 45 cm2.
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EXERCICE 5 (BREVET - NORD - 2006) :

Sur la figure ci-contre, SABCD est une pyramide à base carrée de hauteur
[SA] telle que AB = 9 cm et SA = 12 cm.
Le triangleSAB est rectangle en A.

EFGH est la section de la pyramide SABCD par le plan parallèle à la base
et telle que SE = 3 cm (couper par un plan parallèle à la base signifie que
les bases des deux pyramides sont parallèles).

A B

C
D

S

E
F

G
H

1. (a) Calculer EF .

(b) Calculer SB.

2. On admet que le volume de la pyramide SABCD est 324 cm3 (pour savoir comment on l’a calculé, voir chapitre
"Volumes & repérage dans l’espace" page 52).

(a) Donner le coefficient de réduction permettant de passer de la pyramide SABCD à la pyramide SEFGH.

(b) En déduire le volume de SEFGH. On donnera une valeur arrondie à l’unité.

Solution :

1. (a) La face avantSAB constitue une configuration de Thalès, on peut donc appliquer le théorème :
D : Les droites (AE) et (FB) sont sécantes en S, et (EF ) // (AB) .
P : Donc d’après le théorème de Thalès, on a :

C :
SE

SA
= SF

SB
= EF

AB
3
12 =

✓
✓✓SF

SB
= EF

9
EF = 3× 9

12 = 2, 25 cm.

Remarque : Notons que c’est ici qu’on obtient le cœfficient de

réduction de la grande vers la petite pyramide : 3
12 = 2,25

9 et
qui vaut donc (à la calculatrice) 1

4 = 0, 25.

(b) On se place dans le triangle rectangleSAB dans lequel on connaît deux longueurs. On peut donc utiliser le théorème
de Pythagore :
D : Le triangle SAB est rectangle en A (attention à justifier : car [SA] est la hauteur de la pyramide, donc [SA] est per-
pendiculaire à la base, donc aussi à [AB]).

P : Donc d’après le théorème de Pythagore, on a :
C : SB2 = SA2 + AB2

SB2 = 122 + 92

SB2 = 225
SB =

√
225 = 15 cm.

2. La formule du volume est Vsolide à pointe = 1
3 ×Abase × h = 1

3 × (9× 9)× 12 = 324 cm3.

(a) Ce cœfficient a déjà été calculé : il suffit de prendre une longueur dans la grande pyramide (SA) et de la diviser par sa
longueur correspondante dans la petite pyramide (SE), on trouve k = 1

4 = 0, 25.
(b) Les volumes sont multipliés par k 3, donc :

VSEFGH = k 3 × VSABCD = (0, 25)3 × 324 = 5, 062 5 cm3.

Remarque : Puisqu’on a calculéEF , on aurait pu passer par la formule directe :VSEFGH = 1
3×Abase×h = 1

3×(2, 25×
2, 25)× 3 = 5, 062 5 cm3.

Exercices de base :
−

Questions Flash :
−

À lamaison :
3, 4, 5 p. 64 (IP)
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PROPORTIONNALITÉ (PARTIE 2)
Chapitre

11
I − Pourcentages

UnpourCENTage représente une proportion,mais rapportée sur un total de 100. Cette spécificité fait qu’ils sont très
utilisés en statistiquespour comparer desdonnéesentre elles : élections, soldes, évolutiondesgens se rendantdans
des parcs lors du confinement historique de 2020, . . .

Tout problème ou question utilisant les pourcentages contient nécessairement de la proportionnalité, et peut donc
se résoudre grâce à un tableau de proportionnalité.

L’expression française « p% de x » se traduit mathématiquement par un tableau de proportionnalité ou par le calcul
p

100 × x . Par exemple, pour calculer 18% de 250, on procède de la manière suivante :

Nombre 18 ?

Total 100 250

18 × 250

100
= 4 500

100 = 45 ou
18
100 × 250 = 45.

18% de 250 représentent donc 45.

Propriété (« pourcentage d’une quantité »)

Exemple : Au collège, 360 contrôles ont été fait l’année dernière. Un quart des contrôles concernait les maths, 30% le
français et 10% l’histoire-géographie. Dans chaque cas, calcule le nombre de contrôles donnés dans chaquematière.

Pour les maths, il s’agit de calculer « 25% (un quart) de 360 ». On fait donc un tableau de proportionnalité :

Nombre 25 ?

Total 100 360

25 × 360

100
= 9 000

100 = 90 .

On en déduit que 90 contrôles ont été donnés enmathématiques l’année dernière.

EXERCICE 1 : Calcule le nombre de contrôles qui ont été donnés en français puis en histoire-géographie en repre-
nant l’exemple précédent.

Solution : Français :
30
100 × 250 = 75 contrôles; histoire-géoégraphie : 10

100 × 250 = 25 contrôles.

Pour déterminer un pourcentage à partir d’une proportion, on passe toujours par un tableau de proportionnalité,

mais comme on cherche le pourCENTage, c’est le nombre au-dessus du 100 qui reste vide. Par exemple, dans un

collège de 585 élèves, 234 font de l’allemand ; quel pourcentage d’élèves font de l’allemand ?

Allemand ? 234

Total 100 585

234 × 100

585
= 23 400

585 = 40 .

Il y a donc 40% des élèves de ce collège qui font de l’allemand.

Propriété
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Exemple (RÉSOLU) : Dans une classe de 25 élèves, 19 ont un téléphone portable. Calcule le pourcentage d’élèves ayant
un téléphone portable.

Solution :

1. Puisqu’on cherche un pourcentage, on met le 100 dans la ligne "total", et on laisse la case au-dessus vide :

Nombres d’élèves ayant un portable
Nombre total d’élèves 100

2. On complète le tableau en rajoutant les données (19 élèves sur 25 ont un téléphone portable) :

Nombres d’élèves ayant un portable 19
Nombre total d’élèves 100 25

3. On calcule grâce à un produit en croix :
19× 100

25 = 1900
25 = 76.

4. Conclusion (phrase en français car le problème est énoncé en français) : 76%des élèves possèdent un téléphone portable.

Voici maintenant toute une série de petits problèmes à résoudre dans ton cahier d’exercice :

EXERCICE 2 :

α) Yasmine veut acheter un sweat-shirt qui coûte 48AC. Le vendeur lui fait une remise de 14,40AC.

À quel pourcentage du prix initial correspond cette remise?

β) Parmi les 160 élèves d’un collège, 104 sont externes.

Calculer le pourcentage d’élèves externes de ce collège.

γ) Le prix d’une paire de lunettes de soleil est augmenté de 3,20AC. Son prix initial était de 40AC.

À quel pourcentage du prix initial correspond cette augmentation?

δ) Un collège compte 760 élèves dont 266 demi-pensionnaires.

Quel est le pourcentage de demi-pensionnaires dans ce collège?

ε) Un jean coûtant 22,60AC est soldé avec une remise de 5,65AC.

(a) À quel pourcentage du prix initial correspond cette remise?

(b) Quel est le nouveau prix du jean?

ζ) (a) Le corps d’une personne pesant 60 kg contient 36 kg d’eau. Quel est le pourcentage d’eau dans son corps?

(b) Le corps d’une personne de 75 kg contient 65 % d’eau. Quelle est sa masse d’eau (arrondie à l’unité)?

η) Un pull coûtant 33,50AC est soldé; son nouveau prix est 26,80AC.

(a) Calculer le montant de la remise.

(b) À quel pourcentage du prix initial correspond cette remise?

Solution :

α) La remise était de 36 %.

β) 65 % des élèves sont externes.

γ) L’augmentation est de 8%.

δ) Il y a 35 % de demi-pensionnaires.

ε) (a) La remise est de 25 %.
(b) Le jean coûte maintenant 16,95AC.

ζ) (a) Cette personne a 60% d’eau dans son corps.
(b) Sa masse d’eau est d’environ 49 kg.

η) (a) La remise est de 6,70AC(attention à bien mettre 2 chiffres après la virgule!).
(b) La remise correspond donc à 20 %.

Exercices de base :
−

Questions Flash :
23, 24 p. 127

À lamaison :
10, 11 p. 125 + 25, 26, 27 p. 127 + 28 p. 129 (algo)
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II − Vitessemoyenne

La vitesse moyenne correspond au quotient
distance pacourue
temps du parcours

. Elle s’exprime généralement en km/h

oum/s (un véhicule qui fait 50 km en 1 h aura une vitesse moyenne de 50 km/h).

On note généralement : V = DT .

Définition

En vélo, Richard a parcouru 52 km en 2 h 30min. Quelle a été sa vitesse moyenne en km/h?

1. On utilise un tableau de proportionnalité :

quand on veut le résultat en km/h,
on exprime la distance en km,

on exprime la durée enmin!

on écrit les données de l’énoncé en convertissant si besoin

2 h 30 correspondent à 150min :

→ 70min km/h signifie que la durée
est de 1 h= 60min

résultat correspondant à la vitesse en km/h

Distance (en km) 52
Durée (enmin) 150 60

2. On calcule la valeurmanquante avec un produit en croix :
52× 60

150 = 3120
150 = 20,8.

3. Conclusion : Richard a roulé à une vitesse moyenne de 20,8 km/h.

Méthode (DÉTERMINER UNE VITESSE MOYENNE)

On notera qu’on a mis ici la durée en minutes dans le tableau. De manière générale, lorsqu’un temps est donné (ici en heures et
minutes), on choisit souvent l’unité la plus petite afin d’éviter aumaximum les nombres à virgule. . .

Est-il plus facile de convertir par exemple 1 h 10 min en heure ou enminutes?

Remarque

Exemples :

Laurent a fait un trajet en voiture de 73 kmen 1 h 10min.
Quelle a été sa vitesse moyenne en km/h, arrondie au
dixième?

Distance (en km) 73 ?

Durée (en min) 70 60

Calcul :
73× 60

70 = 54.

Conclusion : Il a roulé enmoyenne à 54 km/h.

Karima s’est promenée pendant 40 minutes sur 9 km.
Quelle a été sa vitessemoyenne en km/h?

Distance (en km) 9 ?

Durée (enmin) 40 60

Calcul :
9× 60

40 = 13, 5.

Conclusion : Elle a couru à environ13, 5 km/hdurant sa
promenade.

EXERCICE 3 :

1. Un cheval a parcouru 3 km en 6minutes. Quelle a été sa vitesse moyenne en km/h?

2. Lors d’un marathon, Samuel a parcouru les 42,195 km en 2h45.
Quelle a été sa vitesse moyenne en km/h (arrondie au dixième)?

Solution : 1. 30 km/h (il suffisait de multiplier par 10!) 2.≈ 15,3 km/h.
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Unvéhicule a roulé à la vitessemoyennede66km/hpendant 1 h 10min.Quelle distance a-t-il parcouru?

1. On utilise un tableau de proportionnalité :

quand on veut le résultat en km/h,
on exprime la distance en km,

on exprime la durée en minutes!

on écrit les données de l’énoncé en convertissant si besoin

66 km/h signifie 66 km en
1 h et 1 h = 60min

on cherche pour une durée de 1 h 10 :

→ 70min

Distance (en km) 66
Durée (enmin) 60 70

2. On calcule la valeurmanquante :
66× 70

60 = 4620
60 = 77.

3. Conclusion : ce véhicule a parcouru 77 km.

Méthode (DÉTERMINERD OU T À PARTIR DE V )

Exemples :

Le guépard est l’un des animaux les plus rapides.
Si un guépard a une vitesse moyenne de 100 km/h,
quelle distance (arrondie au dixième) parcourt-il en 35
minutes?

Distance (en km) 100 ?

Durée (en min) 60 35

Calcul :
100× 35

60 = 175
3 ≈ 58, 3.

Conclusion : Le guépard parcourt donc environ 58,3 km
en 35minutes.

Un train roule à 280 km/h demoyenne sur une distance
de 500 km. Combien de temps va durer ce trajet (on
arrondira les minutes à l’unité, puis on donnera la
réponse en h et min)?

Distance (en km) 280 500

Durée (enmin) 60 ?

Calcul :
500× 60

280 = 750
7 ≈ 107.

Conclusion : Ce trajet de 500 km va donc durer environ
107 minutes, soit environ 1 h 47 min (à la calculatrice :

)

EXERCICE 4 : Une voiture roule à 80 km/h.

1. Quelle distance va-t-elle parcourir si son trajet dure 2 h 25min (arrondie au km près)?

2. Combien va-t-elle mettre de temps pour parcourir 76 km?

Solution :

1. Elle fera environ 193 km en 2 h 25 min.
2. Elle mettra environ 57 min pour faire 76 km.

Exercices de base :
−

Questions Flash :
−

À lamaison :
4, 7 p. 139 + 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25 p. 142 + 35, 41, 44 p.

146-147 (pb)
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VOLUMES & REPÉRAGE DANS L’ESPACE
Chapitre

12
I − Calculs de volumes

Pour calculer le volume d’un prisme ou d’un cylindre, on utilise la formule : V = (Abase)× h , où Abase est l’aire

de la base et h la longueur de la hauteur :

4 cm 3
cm

6
,5

cm

5 cm
B

A

C

E

D

F

ABCDEF est un prisme tel que :

• ABC est triangle rectangle en A.

• AB = 4 cm ; BC = 5 cm et AC = 3 cm.

• AD = 6,5 cm.

VABCDEF =
(3× 4

2

)

︸ ︷︷ ︸
aire de la base

× 6,5︸︷︷︸
hauteur

= 6× 6,5
= 39 cm3.

O

7
cm

3 cm

Vcylindre =
(
π × 32

)

︸ ︷︷ ︸
aire de la base

× 7︸︷︷︸
hauteur

= 9π × 7
= 63π
≈ 198 cm3.

On raisonne avec
la valeur exacte, on
arrondit à la fin

RAPPEL : calculer le volume d’un prisme ou d’un cylindre

Exemples : Voici deux exemples rédigés :

A
B

C

D

E
F

G
H

ABCDEFGH est un pavé tel que :
AB = 5 cm;BC = 2 cm etGC = 3 cm.
Calcul du volume de ce pavé droit :

VABCDEFGH = (5× 2)× 3 = 10× 3 = 30 cm3.

5
cm

2 cm

Calcul du volume de ce cylindre (arrondi au cm3 près) :

Vcylindre = (π × 22)× 5 = 4π × 5 = 20π ≈ 68 cm3.
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EXERCICE 1 : Calcule le volume de chacun des solides suivants, arrondi si nécessaire aum3 :

a)

A R

E Y

N

B9
cm

10 cm

8 cm
6 cm

BARNEY est un prisme droit à
base triangulaire.

b)

6
m

1,5 m

c)

A

B

C

E

F

H

G

D
4
cm

5 cm

9
cm

HEADGFBC est un pavé droit.

Solution : VBARNEY =
(8× 6

2

)
× 9 = 216 cm3 ; Vcylindre = (π × 1, 52) × 6 = 27

2 π ≈ 42 cm3 ; VABCDEFGH = (4 × 5) × 9 =
180 cm3.

Exercices de base :
−

Questions Flash :
−

À lamaison :
46 p. 267 (pb)

Pour calculer le volume d’une pyramide ou d’un cône, on utilise la formule V = 1
3 × (Abase)× h , où

Abase est l’aire de la base et h la longueur de la hauteur.

S

A
B

C
D

H

SABCD est une pyramide à base rectangulaire
ABCD telle que :
• AB = 6 cm etBC = 2,5 cm
• SH = 7 cm.

Aire de la base :

Volume de SABCD : aire de la base

hauteur

AABCD = 6× 2,5
AABCD = 15 cm2

VSABCD =
1
3 × 15× 7

VABCDEF = 35 cm3.

O 2m

8
m

S

Aire de la base :

Volume de cône : aire de la base

hauteur

on garde la
valeur exacte!Abase = π × 2× 2

Abase = 4πm2

Vcône =
1
3 × 4π × 8

Vcône =
32
3 π m

3

Vcône ≈ 33,5m3.

Méthode (CALCULER LE VOLUME D’UNE PYRAMIDE OU D’UN CÔNE)
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Exemples : Voici deux exmples rédigés :

A T

H
S

M

I

MAT HS est une pyramide à base carrée AT HS

telle que AT = 5 cm etMI = 6 cm.
Calcul du volume :

Aire de la base :

AAT HS = 52 = 25 cm2.

Volume deMAT HS :

VMAT HS = 1
3 × 25× 6

VMAT HS = 50 cm3.

O 2 m

S

5,
5
m

Calcul du volume aum3 près :

Aire de la base :

Abase = π × 22 = 4π cm2.

Volume de ce cône :

Vcône = 1
3 × 4π × 8

Vcône = 32
3 π m3

Vcône ≈ 34m3.

EXERCICE 2 : Calcule le volume de chacun des solides suivants :

S

C

D

A

B

O

ABCD est un rectangle tel que
CD = 4 cm et AD = 7 cm.
La hauteur de la pyramide [SO]
mesure 6 cm.

N

I

C

O

NICO est une pyramide à base tri-
angulaire telle que :
• IC = 3, 3m; CO = 6, 5m.
• OI = 5, 6m;NI = 5m.

O 2,5m

10
m

S

Arrondis aum3.

Solution :VSABCD = 1
3 × (7×4)×6 = 56 cm3 ;VNICO = 1

3 ×
( 3, 3× 6, 5

2

)
×5 = 18, 875m3 ;Vcône = 1

3 × (π×2, 52)×10 =
125
6 π ≈ 65m3.

Exercices de base :
V p. 100-101 du cours

Questions Flash :
−

À lamaison :
17 p. 262
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II − Repérage dans l’espace

Nousavonsdéjàvu (surtout rappelé) le repéragedans leplanauchapitre "Lesnombres relatifs"page 11. Cettenotion
va maintenant être généralisée à l’espace.

Puisque le plan est en 2D, deux nombres suffisaient dans les coordonnées (donc 2 axes : abscisses et ordonnées).
Pour l’espace en 3D, il nous faudra donc 3 nombres et donc 3 axes : abscisses, ordonnées, altitude (ou cote).

É partir d’un pavé droit, pour définir un
repère de l’espace, on choisit un sommet du
pavé (par exemple A) comme origine du repère, et
les 3 arêtes qui partent de ce sommet seront les 3
axes à utiliser :
⋄ les deux arêtes de la base formeront l’axe des
abscisses et l’axe des ordonnées ;

⋄ l’arête latérale (= qui monte) formera
l’axe des cotes ou l’axe des altitudes.

B

C

E F
G

H

A

D

x

z

y

•

Axes des :

− abscisses,
− ordonnées,
− cotes.

origine

On a repris le pavé droit du début de chapitre, avec les mêmes
dimensions :AB = 5 cm,AD = 2 cm et AE = 3 cm.

Définitions

Tout point M de l’espace est repéré par son abscisse x , son ordonnée y et sa cote (ou altitude) z , qui forment

ses coordonnées. On écrit mathématiquement M(x ;y ; z ).
Inversement, donner trois nombres (x ;y ; z ) revient à donner un point M de l’espace dont les coordonnées sont

ces trois nombres dans l’ordre donné.

Propriété

Comme à l’époque du repérage dans le plan, l’ordre des nombres aura de l’importance : en effet, les points de coordonnées (2 ; 3) et
(3 ; 2) n’étaient pas au même endroit. Ce sera pareil pour le repérage dans l’espace.

Remarque

Exemple : Dans le repère du pavé ci-dessus, on peut dire que A(0 ; 0 ; 0),B(5 ; 0 ; 0), C (5 ; 2 ; 0) etE(0 ; 0 ; 3).

EXERCICE 3 : Détermine les coordonnées des quatre autres points de ce pavé.

Solution :D(0 ; 2 ; 0), F (5 ; 0 ; 3),G(5 ; 2 ; 3) etH(0 ; 2 ; 3).

EXERCICE 4 (PLUS DUR...) :Détermine les coordonnées des points I, J etK , milieux respectifs des segments [AB],
[FG] et [BH].

Solution : Une nouvelle figure s’impose :

Pour I, pas de souci : I(2, 5 ; 0 ; 0).

Pour J, ça passe encore, car quand on le projette sur le plan de la
base (ABCD), on tombe sur lemilieu de [BC ]qui a pour coordon-
nées (5 ; 1 ; 0). C’est juste l’altitude qui change pour J : J(5 ; 1 ; 3).

Pour K , c’est plus dur car il faut déjà bien voir qu’il est pile au
centre du pavé droit. Ses coordonnées sont donc lamoitié des di-
mensions de ce pavé, c’est-à-dire K (2, 5 ; 1 ; 1, 5). A

B

C

D

E F

G

H

x

z

y

b

I

b
J

b K
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On voit dans cet exercice l’importance de séparer les coordonnées par des points-virgules : certaines des coordonnées comportent en
effet déjà des virgules!

Remarque

EXERCICE 5 :

Sur la figure ci-contre, dont le repère est gradué
tous les centimètres, détermine les coordonnées
des sommets de la pyramide MAT HS (à base
carrée de côté 4 cm, et de hauteur 5 cm) ainsi que
celles du point I :

Solution : Base : A(0 ; 0 ; 0), T (4 ; 0 ; 0),
H(4 ; 4 ; 0) et S(0 ; 4 ; 0).
Centre de la base : I(2 ; 2 ; 0).
Sommet de la pyramide : S(2 ; 2 ; 5).

A T

H
S

M

I
x

z

y

Exercices de base :
−

Questions Flash :
21 p. 262

À lamaison :
5 p. 259 + 22 p. 262 + 23, 24 p. 264
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PUISSANCES
Chapitre

13
I − Puissances

Nous avons déjà vu l’année dernière que pour tout nombre x , on note x 2 = x × x et x 3 = x × x × x (respecti-
vement "x au carré" et "x au cube"), ainsi que les "cas particuliers" x 0 = 1 et x 1 = x (pour tout nombre x ). Nous
allons cette année généraliser cette notation :

x désigne un nombre relatif quelconque et n un nombre entier positif.
On dit que x est élevé à la puissance ou à l’exposant n lorsque le nombre x est multiplié n fois par
lui-même. On note :

x n = x × x × · · · × x︸ ︷︷ ︸
n fois

.

Définition et notation

Exemple :

On peut très bien utiliser la définition pour décomposer sous forme de produit :

112 = 11× 11 ; 143 = 14× 14× 14 ; 56 = 5× 5× 5× 5× 5× 5 ; (−8)4 = (−8)× (−8)× (−8)× (−8),
mais aussi pour réduire l’écriture d’un produit : 4× 4× 4× 4× 4 = 45 et (−7)× (−7)× (−7) = (−7)3.

Nous travaillerons quandmême plus précisément sur les puissances de 10. . .

Exercices de base :
−

Questions Flash :
18, 19, 20 p. 76

À lamaison :
3, 6 p. 73 + 21, 22, 23, 25, 26 p. 76 + 46 p. 79 (algo)

II − Puissances de 10

n désigne un nombre entier positif.
Une puissance de 10 correspond au nombre 10 élevé à la puissance n , donc :

10n = 10× 10× · · · × 10︸ ︷︷ ︸
n fois

.

Définition et notation

EXERCICE 1 : Calcule (en donnant le calcul intermédiaire et le résultat) de 103, 105, 104 et 106.

Solution :

103 = 10× 10× 10 = 1 000.
105 = 10× 10× 10 × 10× 10 = 100 000.

104 = 10× 10× 10× 10 = 10 000.
106 = 10× 10× 10× 10× 10× 10 = 1 000 000.

En analysant l’exercice 1, on se rend compte que : 10n = ”1” suivi de n zéros .

Propriété
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x désigne un nombre relatif quelconque et n un nombre entier positif.
On dit que x est élevé à la puissance−n lorsqu’il est égal à l’inverse du nombre x n . On note :

x−n = 1
x n

= 1
x × x × · · · × x︸ ︷︷ ︸

n fois

.

ATTENTION : ce n’est pas parce qu’il y a un "moins" dans l’exposant que le nombre x −n est forcément
négatif. . .

Définition et notation

En particulier, pour les puissances de 10, on aura :

10−n = 1
10n = 1

”1” suivi de n zéros
= n zéros devant le ”1” ,

(y compris celui qui est devant la virgule).

Propriété

Exemples : En se basant sur la propriété, on écrit que :

10−3 = 1
103 = 1

1 000 = 0, 001

10−5 = 1
105 = 1

100 000 = 0, 000 01

10−4 = 1
104 = 1

10 000 = 0, 000 1

10−6 = 1
106 = 1

1 000 000 = 0, 000 001

EXERCICE 2 :Onpeut aussi aller beaucoupplus vite! Donne le résultat directement (et sans calculatrice) de : 10−3,
10−5, 10−7, 10−4, 10−6 et 10−13.

Solution : 10−3 = 0, 001 ; 10−5 = 0, 000 01 ; 10−7 = 0, 000 000 1 ; 10−4 = 0, 000 1 ; 10−6 = 0, 000 001 ; 10−13 =
0, 000 000 000 000 1

Grâce aux deux propriétés précédentes, on peut facilement compléter le tableau ci-dessous (les préfixes de nano à
giga sont à connaître) :

Préfixe symbole Valeur (puissance de 10) Valeur (nombre)

fento f 10−15

pico p 10−12

nano n 10−9

micro µ 10−6

milli m 10−3

(aucune) (unité) 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kilo k 103

méga M 106

giga G 109

tera T 1012

Exemples : Ce ne sont que les préfixes, il faut utiliser une unité avec : 1 kg de pommes pèse aussi= 103 = 1 000 g;
un disque dur de 3 To (téraoctets) contient donc 3 × 1012 = 3 000 000 000 000 octets ; une molécule d’eau mesure
environ 0, 1 nm= 0, 1× 10−9 = 0, 000 000 01m, ou encore 0, 000 01mm.

Exercices de base :
−

Questions Flash :
32, 33 p. 77

À lamaison :
9 p. 73 + 14 p. 75 + 28, 29, 30, 31 p. 76 + 34, 35, 37, 38, 40 p. 77
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III − Écriture scientifique

L’écriture scientifique d’un nombre est une écriture de la forme a × 10n , où a est un nombre relatif
dont la partie numérique n’admet qu’un seul chiffre non nul avant la virgule (donc de 1 à 9,mais surtout
pas 0!), et n est un nombre entier relatif. Donc a peut aussi être un nombre négatif !

Définition

Exemples :
⋄ −4, 78× 103 est une écriture scientifique : un seul chiffre avant la virgule (4), et 3 est un nombre entier.
⋄ 2, 159× 10−5 est une écriture scientifique : un seul chiffre avant la virgule (2), et−5 est un nombre entier.
⋄ 45, 9× 102 n’est pas une écriture scientifique : deux chiffres avant la virgule (45).
⋄ 0, 9× 105 n’est pas une écriture scientifique : on a bien un seul chiffre avant la virgule, mais c’est 0. . .
⋄ 2, 5× 310 n’est pas une écriture scientifique : il n’y a pas de puissance de 10.

EXERCICE 3 : Parmi les nombres suivants, entoure ceux qui sont en écriture scientifique :

8, 56× 104 0, 56× 109 1, 2× 52 7, 8× 10−20

23, 5× 102 0, 8× 3−2 2× 103 9× 10−14

−6, 023× 10−27 0, 981× 10−3 9, 99× 10−16 −11, 9× 107

10, 3× 1012 −1, 02×−310 0, 999× 10−4 1, 23× 100

Solution : Les nombres en écritures scientifiques sont : 8, 56 × 104, 7, 8 × 10−20 / 2 × 103, 9 × 10−14 / −6, 023 × 10−27,
9, 99× 10−16 / 1, 23× 100.

Déterminer l’écriture scientifique de 478,5.
Au brouillon ou dansma tête :

➊ On écrit les chiffres du nombre sans la virgule : 4 785.
➋ On place la virgule de sorte à n’avoir qu’un seul chiffre avant la virgule : 4,785.
➌ Oncomptecombiendechiffres il yaentre lavirgulededépart et celledunombrede l’étapeprécédent
(ici 2 chiffres : 78) ce qui nous donne la puissance de 10 : 4,785× 102.

➍ Si la partie numérique du nombre de départ est inférieur à 1, alors il faut mettre un "moins" à l’ex-
posant. Ici on a 478,5 > 1, donc pas besoin de moins.

Sur ma feuille :
478,5 = 4,78× 102.

Méthode (DÉTERMINER L’ÉCRITURE SCIENTIFIQUE D’UN NOMBRE)

EXERCICE 4 : Détermine l’écriture scientifique des nombres suivants :

4 591, 23 ; 256 ; 0, 000 6 ; −23, 5 ; −0, 458 ; 0, 07 ; 0, 002 9 ; −80 561 ; 89 147.

Solution :

4 591, 23 = 4, 591 23× 103

256 = 2, 56× 102

0, 000 6 = 6× 10−4

−23, 5 = −2, 35× 101

−0, 458 = −4, 58× 10−1

0, 07 = 7× 10−2

0, 002 9 = 2, 9× 10−3

−80 561 = −8, 056 1× 10−4

89 147 = 8, 914 7× 104

Exercices de base :
−

Questions Flash :
41, 42 p. 77

À lamaison :
17 p. 75 + 43, 44, 45 p. 77 + 50, 57 p. 80 (pb) + 67 p. 82 (pb)
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IV − Pour aller plus loin.. .

Soient m et n deux nombres entiers (= sans virgule apparente) relatifs (= positifs comme négatifs) quelconques.

Alors

10m × 10n = 10m+n ; 10m
10n = 10m−n ; (10m )n = 10m×n .

Propriétés

EXERCICE 5 (APPLICATION) : Exprime sous forme d’une seule puissance de 10 les nombres suivants :

A = 105 × 102 B = 1012

105 C = (105)−3

D = 104

10−7 E = (1011)2 F = 10−7 × 10−9

G = (10−4)−5
H = 10−11 × 103 I = 10−2

10−1

Solution : A = B = 107 ; C = 10−15 ;D = 1011 (et non 10−3) ; E = 1022 ; F = 10−16 ;G = 1020 ;H = 10−8 (et non 10−14 !) et
I = 10−1 (et non 10−3).

EXERCICE 6 (AVEC FORMULES) : Écris sous forme d’une seule puissance de 10 les nombres suivants :

J = 104 × 103

102 K = 104 × 1011

10−3 L = 105 × 10−7

102 M = 105

107 × 104

N = (102)5

10−4 O = 104

102 × 103 P = 104 × 10−7

102 × 105 Q = 103 × 10−12

(10−5)2

Solution : J = 105 ;K = 1018 ; L = 10−4 ;M = 10−6 ;N = 1014 ;O = 10−1 ; P = 10−10 etQ = 101.

Parfois, les nombres à transformer ressemblent déjà à des écritures scientifiques,mais ne le sont pas (généralement
parce que le nombre devant le "×" a plus d’un chiffre avant la virgule).

Exemple : Déterminons l’écriture scientifiquedeR = 458, 6× 105 :

R = 458, 6︸ ︷︷ ︸×105

= 4, 586×102 × 105
︸ ︷︷ ︸←− on détermine l’écriture scientifiquedu nombre devant le×

= 4, 586× 102+5 ←− on utilise les formules sur les deux puissances de 10

= 4, 586× 107.

EXERCICE 7 : Détermine l’écriture scientifique des nombres suivants :

S = 458, 7× 104 T = −0, 052× 106 U = 0, 000 8× 10−2

V = 14 500× 102 W = −456× 10−11 X = 0, 26× 10−5

Y = 457, 8× 107

102 Z = 0, 007× 104 × 103

102 Σ = −521× 102 × 103

10−4 × 10−6

Solution : S = 4, 587 × 106 ; T = −5, 2 × 104 ; U = 8 × 10−5 ; V = 1, 45 × 106 ; W = −4, 56 × 10−9 ; X = 2, 6 × 10−6 ;
Y = 4, 578× 107 ; Z = 7× 102 et Σ = −5, 21× 1017.

Exercices de base :
−

Questions Flash :
−

À lamaison :
−
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FRACTIONS (MULTIPLICATION)
Chapitre

14
Contrairement à l’addition et à la soustraction de fractions, où les dénominateurs doivent être lesmêmes pour finir
le calcul, la multiplication de deux fractions utilise une méthode totalement différente.

I − Multiplication de fractions

Onmulitplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs
entre eux (on n’est pas obligé d’écrire cette étape)

A =
4

11 ×
7
9

A =
4× 7

11× 9

A =
28
99 .

Méthode (MULTIPLIER DEUX FRACTIONS)

EXERCICE 1 : Calcule (attention à bien lire l’énoncé. . . ) :

B = 4
7 × 23

C = 13
5 ×

2
11

D = 14
11 × 13

E = 9
5 ×

2
7

F = 9
10 + 2

7

G = 8
11 ×

−7
5

H = 10
13 −

1
2

I = 1
3 −

8
5

Solution :B = 91
7 ; C = 26

55 ;D = 14
33 ;E = 18

35 ; F = 83
70 ;G = −56

55 ;H = 7
26 et I = −19

15 .

Pour le premier calcul, on a utilisé une astuce : 23 = 23÷ 1 = 23
1 !

Ici, il est encore plus important de toujours vérifier les résultats à la calculatrice (qui simplifie automatiquement les fractions) : si tu ne
trouves pas le même résultat qu’elle, cela ne veut pas dire que tu auras faux mais que ta fraction peut (et doit) être simplifiée. Il vaut
mieux alors simplifier avant de calculer les multiplications :

4
1 024 ×

256
3 = 4× 256

1 024× 3 = 1 024
3 072 =? ou

4
1 024 ×

256
3 = 4× 256

1 024× 3 = ✁4×✟✟256
✁4×✟✟256× 3

= 1
3 .

Bien sûr, si tuas un peu de temps à perdre, tu peux toujours repartir de 1 024
3 072 et décomposer chacunde ces deux nombres en unproduit

de facteurs premiers. . .

Remarque

EXERCICE 2 : Calcule, en détaillant les étapes :

J = 4
9 × 35 K = 13

10 ×
15
7 L = 14

9 ×
12
21 M = 24

6 × 9

Solution : J = 12
45 = 4

15 ;K = 195
70 = 39

14 ; L = 168
189 = 8

9 etM = 216
6 = 36.

Exercices de base :
66, 68, 70, 72, 74, 76 p. 102-103 du cours

Questions Flash :
17, 18, 19 p. 60

À lamaison :
5 p. 57 + 20 à 25 p. 60
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II − Fraction d’une quantité

Pour calculer une fraction d’un nombre, on multiplie cette fraction et ce nombre. On rappelle que le mot « de » en

français (et ses déclinaisons « des », « de la » ou « du ») se traduisent mathématiquement par une multiplication

(×).

Propriété

Exemple :

Question : calculer les deux tiers de 6 L.

Réponse :
le « de » correspond à unemultiplication

« deux tiers »

2
3 × 6 = 2× 6

3 ←− onmultiplie les numérateurs

= 12
3 ←− on calcule la multiplication

= 4 L. ←− on calcule et on n’oublie pas l’unité

EXERCICE 3 :

α) Calcule
5
3 de 9 L.

β) Calcule
1
4 de 8 kg.

γ) Calcule le tiers de 27AC.

δ) Calcule
8
7 de 14 L.

ε) Calcule
2
5 de 30 g.

ζ) Calcule les trois quarts de 1 km.

Solution :

α)
5
3 de 9 L= 5× 9

3 = 45
9 = 5 L.

β)
1
4 de 8 kg= 1× 8

4 = 8
4 = 2 kg.

γ) le tiers de 27 AC= 1× 27
3 = 27

3 = 9AC.

δ)
8
7 de 14 L= 8× 14

7 = 112
7 = 16 L.

ε)
2
5 de 30 g= 2× 30

5 = 60
5 = 12 g.

ζ) Les trois quarts de 1 km = 3× 1
4 = 3

4 = 0, 75 km
= 750m.

EXERCICE 4 : Voici quelques petits problèmes à résoudre :

α) Hicham avait 20 bonbons. Il en a mangé les
4
5 .

Combien en a-t-il mangé?

β) Lise avait 28AC. Elle en a depensé les
3
7 .

Combien d’argent lui reste-t-il?

γ) Un collège compte 600 élèves. Les
2
3 sont externes et les autres élèves sont demi-pensionnaires.

Combien ce collège compte-il d’élèves demi-pensionnaires?

Solution :

α) Il a mangé les
4
5 de 20 bonbons, soit 4

5 × 20 = 4× 20
5 = 80

5 = 16 bonbons.

β) Elle a dépensé les
3
7 des 28AC, soit 3

7 × 28 = 3× 28
7 = 84

7 = 12AC.

γ) Les
2
3 des 2600 élèves sont externes, soit 2

3 × 600 = 2× 600
3 = 1 200

3 = 400 externes, et donc 600 − 400 = 200
demi-pensionnaires.

Exercices de base :
67, 69, 71, 73, 75 p. 102-103 du cours

Questions Flash :
26, 27 p. 60

À lamaison :
8 p. 57 + 28 à 32 p. 60 + 33 p. 61
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COSINUS D’UN ANGLE
Chapitre

15
Nous avons déjà vu le théorème de Pythagore comme principal outil de calcul d’une longueur dans un triangle rec-
tangle (p. 24), mais comment faire lorsque l’énoncé ne nous donne qu’une seule longueur et un angle?

I − Introduction

ACTIVITÉ 1 (CONSTRUCTIONS ET CALCULS) : Voici une figure :

1. Trace les trois perpendiculaires à la droite (Ox )
passant par A, C et D. Elles couperont l’autre
droite (Oy ) en respectivement A′, C ′ etD′.

2. Trace les deux perpendiculaires à la même droite
(Ox ) passant par B et E . Elles couperont la droite
(Ox ) en respectivement B′ et E ′.
Les pointsA,B′,C ,D etE ′ doivent donc être alignés
sur [Ox ), de même que A′,B, C ′,D′ et E sur [Oy ).

3. Après avoir pris les mesures nécessaires à la règle
et aummprès aucun calcul à faire dans cette ques-
tion), complète le tableau suivant :

O

b

E

b
D

b
C

b
A

b

B

y

x

Longueur sur [Ox ) OA OB′ OC OD OE ′

Mesure (en cm)

Longueur sur [Oy ) OA′ OB OC ′ OD′ OE

Mesure (en cm)

4. À l’aide de ta calculatrice, calcule les quotients suivants en écrivant le résultat arrondi au centième près :

Quotient
OA

OA′
OB′

OB

OC

OC ′
OD

OD′
OE ′

OE

Valeur (au centième)

5. Que remarque-tu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Avec ton rapporteur, mesure le plus précisément possible l’angle ÂOB : ÂOB = . . . . . . °.

7. Sur ta calculatrice, appuye sur la touche , puis rajoute l’angle que tu as mesuré à la question 6. Ferme la
parenthèse et valide.

Que remarques-tu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II − Vocabulaire et définitions

L’activité précédente permet de voir que ce n’est pas la taille du triangle rectangle qui fait finalement qu’on trouve
le même nombre pour tous les quotients, mais plutôt l’angle au niveau du pointO.

Pour établir ce résultat, nous aurons donc besoin d’un peu de vocabulaire, puis nous entrerons dans le vif du sujet :

CHAPITRE 15 : COSINUS D’UN ANGLE Cours 4e (2020-2021)− 63



Dans un triangle rectangle, chaque côté porte un nom spécifique en fonction de l’anglemarqué :

A

B

C

hypoténuse
côté opposé à
l’angle B̂CA

côté adjacent à l’angle B̂CA
A

B

C

hypoténuse
côté adjacent à
l’angle ĈBA

côté opposé à l’angle ĈBA
• l’hypoténuse est le côté « en face » de l’angle droit.
• le côté opposé à l’angle est le côté « en face » de l’angle.
• le côté adjacent à l’angle est l’autre côté (à part l’hypoténuse) « qui touche » l’angle.

Définitions

Dans un triangle rectangle, quelle que soit sa taille, le cosinus d’un angle Ô est défini par

cos Ô = longueur du côté adjacent à l’angle Ô
longueur de l’hypoténuse

.

Définition

• L’hypoténuse est le seul côté qui ne change pas quelque soit l’angle choisi : sur la figure tout en haut de la page, c’est toujours [BC ]
qui est l’hypoténuse.

• Cette relation (ou cette égalité) et ce vocabulaire ne sont valables que dans un triangle rectangle.
• Le cosinus d’un angle est donc un nombre, forcément entre 0 et 1 puisque les longueurs sont positives, et on divise une longueur
par une longueur plus grande.
C’est ce nombre qui nous permettra de faire le lien avec la mesure de l’angle concerné. . .

Remarques

Exemples :

A

B

C

hypoténuse
côté opposé à
l’angle B̂CA

côté adjacent à l’angle B̂CA
E

F G

hypoténuse

côté adjacent à l’angle F̂GE côté opposé à
l’angle F̂GE

Dans le triangleABC on a la relation : cos B̂CA = AC

BC
.

Dans le triangleEFG on a la relation : cos F̂GE = EG

FG
.

Exercices de base :
−

Questions Flash :
−

À lamaison :
P. 77-78 (IP)

III − Utiliser la trigonométrie pour calculer une longueur

Quand (toujours dans un triangle rectangle. . . ) on connaît la mesure d’un angle et la longueur d’un côté, on utilise
la trigonométrie pour calculer la longueur des autres côtés.
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Exemple (FACILE) :

A

B

C

9
cm

21°

h

o

a

Question : calculeAB

(arrondir au dixième de cm).

Réponse :
on justifie pourquoi on peut utiliser
la formule du cosinus

on écrit la définition de la formule en
n’utilisant que des lettres !

tout nombre peut s’écrire comme
une fraction avec 1 au dénominateur

cos(21◦) = cos(21◦)
1

on utilise le produit en croix

on utilise la calculatrice :

D : Le triangleABC est rectangle enB.

P : Donc d’après la formule du cosinus, on a :

C : cos B̂AC = AB

AC

cos(21◦)
1 = AB

9

AB = 9× cos(21◦)
1

AB ≈ 8, 4 cm.

Exemple (PLUS DUR. . . ) :

A

B

C

6 cm

35°

h

o

a

Question : calculeBC

(arrondir au dixième de cm).

Réponse : Ici c’est plus délicat car on cherche à calculer BC qui est le côté
opposé en connaissant AB qui est le côté adjacent. . .or la formule du cosinus
n’utilise pas le côté opposé! On va donc d’abord calculerAC , puisBC grâce au
théorème de Pythagore :

D : Le triangleABC est rectangle enB.

P : Donc d’après la formule du cosinus, on a :

C : cos B̂AC = AB

AC

cos(35◦)
1 = 6

AC

AC = 6× 1
cos(35◦)

AC ≈ 7, 3 cm.

On applique ensuite le théorème de Pythagore :

D : Le triangleABC est rectangle enB.
P : D’après le théorème de Pythagore, on a :
C :CA2 = BC2 + BA2

7, 32 = BC2 + 62

BC2 = 7, 32 − 62

BC2 = 53, 29− 36
BC2 = 17, 29
BC =

√
17, 29

BC ≈ 4, 2 cm.

Avant d’utiliser sa calculatrice, il faut vérifier qu’elle est bien réglée enmode degré. Si oui, un "D" est affiché à

l’écran. Si non, il faut la configurer : , et on vérifie que le "D" est bien affiché.

À la calculatrice
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EXERCICE 1 :

E

F

G

3m

50˚

h

o

a

Calcule EG, puis EF (arrondir au dixième de m).

Solution :
On commence par calculer EG grâce à la formule du cosinus :

D : Le triangle EFG est rectangle en F .
P : Donc d’après la formule du cosinus, on a :

C : cos F̂GE = FG

EG
cos(50◦)

1 = 3
EG

EG = 3× 1
cos(50◦)

EG ≈ 4, 7m

On poursuit avec le théorème de Pythagore :

D : Le triangle EFG est rectangle en F .
P : D’après le théorème de Pythagore, on a :
C :EG2 = EF 2 + FG2

4, 72 = EF 2 + 32

EF 2 = 4, 72 − 32

EF 2 = 22, 09− 9
EF 2 = 13, 09
EF = √13, 09
EF ≈ 3, 6m.

Exercices de base :
−

Questions Flash :
−

À lamaison :
5, 6, 7 p. 79 (IP) + 1, 2 p. 80 (IP) + 1 p. 81 (IP)

IV − Utiliser la trigonométrie pour calculer la mesure d’un angle

Quand on connaît les longueurs de l’hypoténuse et du côté adjacent à un angle, alors on sait déjà qu’on peut calcu-
ler le cosinus de cet angle. La calculatrice nous permettra de passer du nombre entre 0 et 1 à la valeur en degrés de
l’angle :

Exemple :
E

S

P
6 cm

8 cm

h

o

a

?

Question :
calcule ÊPS (arrondir au degré).

Réponse :
on justifie pourquoi on peut utiliser
la formule du cosinus

on écrit la définition de la formule en
n’utilisant que des lettres !

on utilise la calculatrice
pour faire "disparaître" cos :

D : Le triangleEPS est rectangle enS

P : Donc d’après la formule du cosinus, on a :

C : cos ÊPS = SP

EP

cos ÊPS = 6
8

ÊPS = cos−1
(6

8

)

ÊPS ≈ 41◦.

⋄ Sur certaines calculatrice, la manipulation affichera "cos−1" à l’écran, et sur d’autre on verra "arccos". Dans les deux cas, la mani-
pulation est correcte. Sur le papier en revanche, il faudra écrire "cos−1".

⋄ Si l’on reprend l’activité d’introduction, nous avions trouvé à la question 4 que des valeurs proches de 0,819. En appliquant le
"cos−1" à cette valeur, la calculatrice donne environ 35°, qui était l’anglemesuré à la question 6! De manière générale :

angle (35°) nombre (0,891)

entre 0° et 90° - entre 0 et 1
- généralement
une fraction

cos :

cos−1 :

Remarques
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Pour conclure, on va faire un petit exercice :

EXERCICE 2 :

U

S

B

9
m

11
m

h

o

a

?

Question : calculer ŜUB (arrondir au degré)

Solution :
On commence par calculerSU grâce au théorème de Pythagore :

D : Le triangleUSB est rectangle en S.
P : D’après le théorème de Pythagore, on a :
C :UB2 = US2 + SB2

112 = US2 + 92

US2 = 112 − 92

US2 = 121− 81
US2 = 40
US =

√
40

US ≈ 6, 3m.

On poursuit avec la formule du cosinus :

D : Le triangleUSB est rectangle en S

P : Donc d’après la formule du cosinus, on a :

C : cos ŜUB = US

UB

cos ŜUB = 6, 3
11

ŜUB = cos−1
(6, 3

11

)

ŜUB ≈ 55◦.

Exercices de base :
−

Questions Flash :
−

À lamaison :
2, 3, 4 p. 79 (IP)

ÉNIGME 1 : Voici une figure non dessinée en grandeur réelle :

D A

E

B

C

4m

11
,5
m

30°

Calculer la longueur AD, arrondie si besoin au dixième dem près.

Solution :

1. AC ≈ 4, 62m (cosinus dans ABC ).

2. BC ≈ 2, 3m (Pythagore dans ABC ).

3. AD = 20m (Thalès).

L’année prochaine, on verra qu’on peut faire ce calcul en une seule étape. . .

Remarque
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CALCUL LITTÉRAL (PARTIE 2)
Chapitre

16
I − Réduire

ACTIVITÉ 1 (INTRODUCTION) :

1. Complète :

8 filles + 5 garçons + 3 filles + 4 garçons = . . . . . . filles + . . . . . . garçons

11 filles + 8 garçons + 2 filles + 12 garçons = . . . . . . filles + . . . . . . garçons

2. En observant les égalités de la question 1, complète :

8x + 5y + 3x + 4y = . . . . . . x + . . . . . . y

11x + 8y + 2x + 12y = . . . . . . x + . . . . . . y

3. Complète :

4♣+ 7△+ 5 + 2♣+ 9△+ 8 = . . . . . .♣+ . . . . . .△+ . . . . . .

3♣+ 11△+ 12 + 4♣+ 7△+ 9 = . . . . . .♣+ . . . . . .△+ . . . . . .

4. En observant les égalités de la question 3, complète :

4x 2 + 7x + 5 + 2x 2 + 9x + 8 = . . . . . . x 2 + . . . . . . x + . . . . . .

3x 2 + 11x + 12 + 4x 2 + 7x + 9 = . . . . . . x 2 + . . . . . . x + . . . . . .

À partir de cette activité, on peut énoncer la définition suivante :

Réduire, c’est regrouper et calculer ensemble lesnombresqui appartiennent àunemême"famille", une
même catégorie.

Définition

La notion de "famille" est assez vague ici, mais pour résumer, on utilise généralement 3 familles :
⋄ La "famille des nombres" : elle comprend tous les nombres appris depuis l’école primaire : 2,−15, 3

4 ,
1
3 ,
√

2, . . .
⋄ La "famille desx " : ce sont lesmêmesnombres que dans la famille des nombres,mais avec unx derrière (lié par unemultiplication
cachée) : 2x ,−15x , 3

4x ,
1
3x ,
√

2x , . . .Cette famille estmajoritairement utilisée avec des nombres simples (2x , 3x ,−5x , 10x , . . . ),
et peut aussi se décliner avec d’autres lettres!

⋄ La "famille des x 2" : ce sont les mêmes nombres que dans la famille des nombres, mais avec un x 2 derrière (lié par une multipli-
cation cachée) : 2x 2,−15x 2, x 2, 13x 2, . . .Cette famille est aussi majoritairement utilisée avec des nombres simples.

Remarque

Dans un calcul où n’apparaissent que des « + » et des «− » visibles, on tient compte des "histoires de famille". On

souligne (ou surligne) d’une même couleur les membres d’une même famille, sans oublier les symboles d’opérations !

Règle

Exemple 1 : On souhaite réduireA = 7x 2 + 3x + 1 + 5x 2 + 8x + 14 :
A = 7x 2 +3x +1 +5x 2 +8x +14 = 7x 2 + 5x 2 +3x + 8x +1 + 14 = 12x 2 +11x +15 .
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EXERCICE 1 : Réduis les expressions suivantes :

B = 5x + 10y + 8x + 11y C = 9x + 5y + 12x + 3y D = 7x + 2y + x + y

E = 4x 2 + 8x + 6 + 7x 2 + 5x + 3 F = 9x 2 + 5x + 11 + 3x 2 + 2x G = x 2 + 6x + 4 + 11x 2 + 10x + 9
Solution :B = 13x +21y ,C = 21x +8y ,D = 8x +3y ,E = 11x 2 +13x +9,F = 12x 2 +7x +11 etG = 12x 2 +16x +13.

Exemple 2 : On souhaite réduireH = 7x 2 − 3x + 1− 5x 2 − 8x − 14 :
H = 7x 2 −3x +1 −5x 2 −8x −14 = 7x 2 − 5x 2 −3x − 8x +1− 14 = 3x 2 −11x −13 .

C’est ici qu’on se rend compte de l’importance de "ne plus séparer un nombre de son signe" : en effet, certains élèves écrivent que
+1− 14[= +(1− 14)] = +15. . .

Remarque

EXERCICE 2 : Réduis les expressions suivantes :

I = 15x + 10y − 8x + 11y J = 7x − 5y + 12x − 3y
K = −7x + 2y + x − y L = 14x 2 + 3x + 6− 7x 2 − 5x − 3
M = 9x 2 − 5x − 11− 3x 2 − 2x − 7 N = 4x 2 − 6x + 4− 11x 2 + 10x + 9
O = 5x 2 + 11x − 2 + 8x 2 − 6x P = x 2 − 6x − 4 + 5x − 3x 2 + 10

Solution : I = 7x + 21y , J = 19x − 8y , K = − 6x + y , L = 7x 2 − 2x + 3,M = 6x 2 − 7x − 18,N = −7x 2+ 4x + 13,
O = 13x 2 + 5x − 2 etP = −2x 2− x + 6.

Exercices de base :
III.2 p. 97-98 du cours

Questions Flash :
−

À lamaison :
−

Pour supprimer des parenthèses dans une expression littérale, il y a trois cas différents :

1er cas : c’est un+ devant la parenthèse

On supprime les parenthèses sans changer les signes :

A = 3x + (8x 2 + 5x − 9)− 4x 2

= 3x + 8x 2 + 5x − 9− 4x 2←− on supprime les ( ) sans changer les signes

2e cas : c’est un− devant la parenthèse
À l’intérieur de la parenthèse, on écrit l’opposé de chaque nombre, puis on enlève la paren-
thèse et le− qui se trouvait devant :
B = 2x 2 − (6x 2 + 9x − 4)− 11x

= 2x 2− 6x 2− 9x+ 4− 11x←− on supprime le− et les ( ) en changeant les signes

3e cas : c’est un × devant la parenthèse; c’est un "développement" : s’il n’y a qu’un nombre devant
le ×, c’est un développement simple (chapitre "Calcul littéral (partie 1), page 28). S’il y a une paire de
parenthèse devant le×, c’est un développement double et il faudra regarder au paragraphe suivant!

Méthode (SUPPRIMER DES PARENTHÈSES)

EXERCICE 3 : Dans chaque expression, supprime les parenthèses :

C = 5 + (7x + 1) D = 8− (10x + 2) E = 5x − (4x − 6)
F = 9x + (5x 2 + 3x − 10) G = 4x − (7x 2 − 8x + 9) H = 7x 2 + (5x 2 − 2x − 1) + 6
I = x 2 − (4x 2 + 3x + 1) + 7x J = x − (7x 2 − 8x + 11)− 5x 2 K = 3k − (k2 + k − 1)− 11

Solution : C = 7x + 6, D = −10x + 6, E = x + 6, F = 5x 2 + 12x − 10, G = −7x 2 + 12x − 9, H = 12x 2 − 2x + 5,
I = −3x 2 + 4x − 1, J = −12x 2 + 9x − 11 et K = −k2 + 2k − 10.
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EXERCICE 4 : Réduis les expressions suivantes :

L = 7x + (9x − 5) M = 4− (2x + 3) N = 6x 2 − (8x − 4x 2)
O = 4x 2 + (9x 2 + 11x − 5) P = 3x 2 − (5x 2 − 2x + 4) + 10x Q = 6x 2 − (3x 2 + 5x − 10) + 2x

Solution : L = 16x − 5,M = −2x + 1,N = 10x 2− 8x ,O = 13x 2 + 11x − 5,P = −2x 2 + 14x − 4 etQ = 3x 2− 3x + 10.

Exercices de base :
−

Questions Flash :
−

À lamaison :
28, 29, 30 p. 93

II − Développer (distributivité double)

On veut développer et réduire A = (3x + 5)(8x + 2) :

on écrit la multiplication et les flèches de développement

chaque flèche est unemultiplication
qu’on écrit

on calcule chaquemultiplication

on réduit ("+" visibles⇒ attention aux familles!)

A = (3x + 5)(8x + 2)
A = (3x + 5)× (8x + 2)
A = 3x × 8x︸ ︷︷ ︸ + 3x × 2︸ ︷︷ ︸ + 5× 8x︸ ︷︷ ︸ + 5× 2︸ ︷︷ ︸
A = 24x 2 + 6x + 40x + 10
A = 24x 2 + 46x + 10.

Méthode (DÉVELOPPER ET RÉDUIRE (ax + b)(cx + d))

EXERCICE 5 : Effectue les trois développements doubles suivants :
1. A = (6x + 1)(4x + 3),
2. B = (5x + 3)(2x + 7),
3. C = (1 + 7x )(8x + 2).

Solution : Voici les solutions sans les flèches de développement, pourtant à ne pas oublier :

A = (6x + 1)(4x + 3)
= (6x + 1)× (4x + 3)
= 6x × 4x + 6x × 3 + 1× 4x + 1× 3
= 24x 2 + 18x + 4x + 3
= 24x 2 + 22x + 3.

B = (5x + 3)(2x + 7)
= (5x + 3)× (2x + 7)
= 5x × 2x + 5x × 7 + 3× 2x + 3× 7
= 10x 2 + 35x + 6x + 21
= 10x 2 + 41x + 21.

C = (1 + 7x )(8x + 2)
= (1 + 7x )× (8x + 2)
= 1× 8x + 1× 2 + 7xx + 7x × 2
= 8x + 2 + 56x 2 + 14x
= 56x 2 + 22x + 2.

EXERCICE 6 : Développe et réduis :

A = (6x + 4)(2x + 5) B = (8x + 3)(10x + 4) C = (x + 6)(9x + 1)

D = (7 + 3x )(4x + 6) E = (4x + 3)(1 + 9x ) F = (3 + x )(5 + 4x )

G = (9x + 7)(8x + 4) H = (11 + 14x )(x + 1) I = (4 + 7x )(4 + 10x )

Solution :A = 12x 2 + 38x + 20,B = 80x 2 + 62x + 12, C = 9x 2 + 55x + 6,D = 12x 2 + 46x + 42,E = 36x 2 + 31x + 3,
F = 4x 2 + 17x + 15,G = 72x 2 + 92x + 28,H = 14x 2 + 25x + 11 et I = 70x 2 + 68x + 16.

Exercices de base :
−

Questions Flash :
−

À lamaison :
−
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On veut développer et réduire A = (2x − 5)(7x − 3) :

on change la (les) soustraction(s) en addition(s) (voir p. 12)

on écrit la multiplication et on dessine les flèches

chaque flèche est unemultipli-
cation qu’on écrit

on calcule chaquemultiplication

on réduit ("+" visibles⇒ attention aux familles!)

A = (2x − 5)(7x − 3)
A =

(
2x + (−5)

)(
7x + (−3)

)

A =
(
2x + (−5)

)
×

(
7x + (−3)

)

A = 2x × 7x︸ ︷︷ ︸ + 2x × (−3)︸ ︷︷ ︸ + (−5)× 7x︸ ︷︷ ︸ + (−5)× (−3)︸ ︷︷ ︸
A = 14x 2 + (−6)x + (−35)x + 15
A = 14x 2 + (−41)x + 15.

Méthode (DÉVELOPPER ET RÉDUIRE (ax − b)(cx − d))

La règle des signes (+ et +, ou − et −, donnent + ; + et −, ou − et +, donnent −) s’applique aux multiplications

et divisions (mais surtout pas les additions ou soustractions), mais aussi lorsque deux symboles d’opérations se

suivent.

Règle des signes (rappels, voir p. 12)

Exemple : Pour finir proprement l’exemple A ci-dessus, il faudrait donc encore écrire A = 14x 2 + (− 41)x + 15 =
14x 2 − 41x + 15.

EXERCICE 7 : Effectue les trois développements doubles suivants :

A = (5x − 1)(4x − 3),B = (2x + 4)(3x − 8) et C = (4x − 1)(6x + 9).

Solution : Voici les solutions dans les flèches de développement, pourtant à ne pas oublier :

A = (5x − 1)(4x − 3)
=

(
5x + (−1)

)
×

(
4x + (−3)

)

= 5x × 4x + 5x × (−3) + (−1)× 4x + (−1)× (−3)
= 20x 2 + (−15)x + (−4)x + 3
= 20x 2 + (−19)x + 3
= 20x 2 − 19x + 3.

B = (2x + 4)(3x − 8)
= (2x + 4)×

(
3x + (−8)

)

= 2x × 3x + 2x × (−8) + 4× 3x + 4× (−8)
= 6x 2 + (−16)x + 12x + (−32)
= 6x 2 + (−4)x + (−32)
= 6x 2 − 4x − 32.

C = (4x − 1)(6x + 9)
=

(
4x + (−1)

)
× (6x + 9)

= 4x × 6x + 4x × 9 + (−1)x + (−1)× 9
= 24x 2 + 36x + (−6)x + (−9)
= 24x 2 + 30x + (−9)
= 24x 2 + 30x − 9.

EXERCICE 8 : Développe et réduis :

A = (6x − 4)(2x − 5) B = (8x − 3)(10x + 4) C = (x + 6)(9x − 1)

D = (7x − 3)(4x + 6) E = (4x + 3)(9x + 1) F = (x − 3)(8x − 7)

G = (4x + 5)(10x − 5) H = (10x + 3)(3− 4x ) I = (6− 2x )(3− 6x )

Solution : A = 12x 2 − 38x + 20, B = 80x 2 + 2x − 12, C = 9x 2 + 53x − 6,D = 28x 2 + 30x − 18, E = 36x 2 + 31x + 3,
F = 8x 2 − 31x + 21,G = 40x 2 + 30x − 25,H = −40x 2 + 18x + 9 et I = 12x 2 − 102x + 48.

Exercices de base :
−

Questions Flash :
−

À lamaison :
−
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On peut de temps en temps rencontrer des développements un peu plus compliqués en raison d’un "parasite" qu’il ne faudra surtout
pas oublier de recopier (rappel : « quand on ne touche pas à quelque chose en maths, on le recopie aumême endroit »). Par exemple,
ou souhaite développer et réduire A = (5x + 1)(3x − 4) + 7x :

on souligne les éléments extérieus au développement

on développe avec les méthodes
vues, et on réécrit ce qui a été
souligné

on réduit ("+" visibles⇒ attention aux familles!)

A = (5x + 1)(3x − 4) + 7x
A = (5x + 1)×

(
3x + (−4)

)
+ 7x

A = 5x × 3x + 5x × (−4) + 1× 3x + 1× (−4) + 7x
A = 15x 2 + (−20)x + 3x + (−4) + 7x
A = 15x 2 − 10x − 4.

Remarque

EXERCICE 9 : Effectue les deux développements suivants :

1. A = (3x − 4)(6x + 1) + 5x 2,

2. C = (2x + 1)(7x + 3)− 15.

Solution : Voici les solutions dans les flèches de développement, pourtant à ne pas oublier :

A = (3x − 4)(6x + 1) + 5x 2

=
(
3x + (−4)

)
× (6x + 1) + 5x 2

= 3x × 6x + 3x × 1 + (−4)× 6x + (−4)× 1 + 5x 2

= 18x 2 + 3x + (−24)x + (−4) + 5x 2

= 23x 2 + (−21)x + (−4)
= 23x 2 − 21x − 4.

B = (2x + 1)(7x + 3)− 15
= (2x + 1)× (7x + 3)− 15
= 2x × 7x + 2x × 3 + 1× 7x + 1× 3− 15
= 14x 2 + 6x + 7x + 3− 15
= 14x 2 + 13x − 12.

EXERCICE 10 : Développe et réduis :

D = (4x + 10)(3x + 5) + 2x E = (8x + 1)(2x − 1)− 6x 2

F = (11x − 2)(7x + 3)− 4 G = (x − 1)(2x − 9) + 10x

H = (9x − 8)(3 + 11x ) + 1 I = (7 + 2x )(x − 1)− 3x

Solution :D = 12x 2 + 52x + 50, E = 10x 2 − 6x − 1, F = 77x 2 + 19x − 10,G = 2x 2 − x + 9,H = 99x 2 − 61x − 23 et
I = 2x 2 + 2x − 7.

EXERCICE 11 : Développe et réduis :

H = (x + 2)(3 + x ) + 5x 2 I = (−5x − 3)(−4− 2x )− 3x 2

Solution :H = 6x 2 + 5x + 6 et I = 7x 2 + 26x + 12.

Exercices de base :
−

Questions Flash :
−

À lamaison :
−
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III − Factoriser

On veut factoriser A = 5x 2 + 7x :

on fait apparaître toutes les multiplications
on souligne ce qui est en commun dans chaque
multiplication, y compris un symbole "×"!

on écrit le facteur commun devant et ce qui reste entre ()

on simplifie l’écriture

A = 5x 2 + 7x
A = 5× x × x + 7× x

A = 5 × x × x + 7 × x

A = x × (5× x + 7)
A = x (5x + 7).

Méthode (FACTORISER ax 2 + bx )

Dans cet exemple, on a souligné à la 3e ligne lamultiplication avant le facteur commun (ici une lettre, donc un nombre inconnu), alors
qu’on a fait l’inverse à la ligne d’après. . .Ce n’est pas grave du tout, puisqu’on peut échanger les facteurs dans un produit!

Remarques

EXERCICE 12 : Factorise :
A = 2x 2 + 9x B = x 2 + 11x C = 5x 2 − 4x D = 8x 2 − 13x
E = 11x + 6x 2 F = 4x − 3x 2 G = 9x − 14x 2 H = 23x + 25x 2

Solution :A = x (2x +9),B = x (x +11),C = x (5x −4),D = x (8x −13),E = x (11+6x ),F = x (4−3x ),G = x (9−14x )
etH = x (23 + 25x ).

On veut factoriser A = 15x + 10 :

on décompose les familles pour obtenir deux produits
on souligne ce qui est en commun dans chaque
multiplication, y compris le symbole "×"!

on écrit le facteur commun devant et ce qui reste entre ()

on simplifie l’écriture

A = 15x + 10
A = 3× 5× x + 2× 5
A = 3 × 5× x + 2 × 5
A = 5 × (3× x + 2)
A = 5(3x + 2).

Méthode (FACTORISER ax + b)

⋄ Le facteur commun est généralement un nombre (des fois carrément une expression, mais ce cas sera vu l’an prochain), qui peut
être connu comme inconnu.

⋄ Ce qui est sûr, c’est qu’il faut décomposer les deux nombres sous forme de produit pour trouver le facteur commun. Il peut ainsi y
avoir plusieurs factorisations possibles selon que les deux nombres soient dans plusieurs tables de multiplication.

Remarques

EXERCICE 13 : Factorise par le plus grand nombre possible :

A = 10x 2 + 20 B = 6x + 4 C = 15x 2 − 20 D = 14x − 21
E = 6x + 12 F = 4x − 20 G = 20x + 10 H = 6x − 3

Solution : A = 10(x 2 + 2) = 5(2x 2 + 4) = 2(5x 2 + 10), B = 2(3x + 2), C = 5(3x 2 − 4),D = 7(2x − 3), E = 6(x + 2) =
3(2x + 4) = 2(3x + 6), F = 4(x − 5) = 2(2x − 10),G = 10(2x + 1) = 5(4x + 2) = 2(10x + 5) etH = 3(2x − 1).

Exercices de base :
−

Questions Flash :
31, 32 p. 93

À lamaison :
33 à 38 p. 93
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FRACTIONS (DIVISION)
Chapitre

17
On aborde ici la dernière partie sur les fractions, la division. Puisque les autres chapitres de fractions on déjà été
vus, on va essayer de se ramener à quelque chose de connu, et on va transformer une division en. . .multiplication!

I − Inverse d’un nombre

Une fraction étant avant tout une division, on sait qu’une fraction est donc aussi un nombre. On peut donner la
définition suivante :

On appelle inverse d’un nombre
a
b
(avec a 6= 0 et b 6= 0) le nombre b

a
.

Définition

Puisqu’un nombre peut se transformer en fraction en lemettant sur 1 (par exemple : 7 = 7
1 ou encore 2 020 = 2 020

1 ), cette définition

s’applique aussi aux nombres qui ne sont pas écrits sous la forme d’une fraction.

Remarque

Exemples :

⋆ L’inverse de
7
12 est

12
7 . L’inverse de

6
5 est

5
6 : il suffit donc d’échanger le numérateur et le dénominateur.

⋆ L’inverse de 3
(
= 3

1
)
est

1
3 .

EXERCICE 1 : Recopie et complète le tableau ci-dessous :

Nombre
6
5 4 1

4
12
31

47
102

Inverse du nombre

Exercices de base :
−

Questions Flash :
34, 35, 36 p. 61

À lamaison :
11 p. 59 + 37 à 41 p. 61

II − Division de fractions

Diviser par un nombre revient à multiplier par son inverse.

Règle 4

Exemple :
7
3 ÷

9
2 = 7

3 ×
2
9 = 7× 2

3× 9 = 14
27 .
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Vous l’aurez remarqué, on ne touche pas à la 1re fraction, mais en transformant la division en multiplication, il ne faut surtout pas
oublier d’inverser la 2e fraction! Le calcul se termine comme dans le chapitre "Fractions (multiplication)" page 61.

Remarque

EXERCICE 2 (APPLICATION DIRECTE) : Calcule et donne le résultat sous forme la plus simplifiée possible :

A = 4
3 ÷

5
2

A = 4
3×

A =

B = 7÷ 2
9 C = 12

5 ÷
8
3 D = 15

2 ÷ 3 E = 1
6 ÷

6
5

EXERCICE 3 (UN PEU PLUS COMPLIQUÉ) : Calcule dans ton cahier, en détaillant les étapes, donne le résultat sous
forme irréductible :

F = 1
2 + 3

7 G = 5
9 × 2 H = 8

9 −
1
9 I = 2

10 ×
6
10 J = 3− 1

4

K = 5
4 ÷

8
3 L = 3

7 −
3
10 M = 7÷ 5

4 N = 5×
(1

3 + 7
3

)
O = 8× 7

9 −
5
9

Solution : F = 13
14 ;G = 10

9 ;H = 7
9 ; I = 3

25 ; J = 11
4 ;K = 15

32 ; L = 9
70 ;M = 28

5 ,N = 40
3 etO = 17

3 .

Exercices de base :
−

Questions Flash :
42, 43 p. 61

À lamaison :
44 à 48 p. 61 + 51 p. 63 (algo) + 78 p. 65 (défi)

III − Priorités opératoires

Pour les deux derniers calculs de l’exercice précédent, ainsi que pour ceux qui suivent, il peut être utile de rappeler
la règle des priorités opératoires vue au chapitre "Les nombres relatifs" (page 11) :

( ) + / −−→× / ÷ −→
① ② ③

Propriété (priorités opératoires)

EXERCICE 4 (ENCORE PLUS DUR) : Calcule (donne le résultat sous la forme d’une fraction irréductible) :

P = 2
9 + 5

2 ×
1
3 Q = 7

10 ×
(11

3 −
4
2

)
R =

(1
2 + 1

4

)
÷

(1
2 −

1
4

)

S = 1
3 + −5

2 ×
4
15 T = −1

5 + 7
10 −

3
4 ÷ 5 U =

2
3 −
−1
5

1
−2 ×

−3
2

Solution :P = 19
18 ;Q = 7

6 ; R = 3 ; S = −1
3 ; T = 7

20 etU = 52
45 .

Exercices de base :
−

Questions Flash :
−

À lamaison :
16 p. 59 + 49, 50 p. 61
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PROBABILITÉS
Chapitre

18
L’année dernière, la notion de probabilité a déjà été vue sur des cas très simples et sans employer le vocabulaire
spécifique à cette branche des mathématiques. On va donc logiquement entrer un peu plus dans les détails cette
année, à commencer par donner tout le vocabulaire. . .

I − Vocabulaire (rappels)

On appelle expérience aléatoire un phénomène dont on ne peut pas prévoir à l’avance et de façon cer-
taine le résultat.

Définition

Exemples :
• Le lancer d’un dé à 6 faces est une expérience aléatoire : on ne sait pas quel chiffre va donner le dé mais ce sera
forcement 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6.

• Tirer, au hasard, un jeton dans une boîte qui contient 4 jetons oranges et 7 jetons blancs est une expérience aléa-
toire : on ne sait pas de quelle couleur sera le jetonmais ce sera forcement orange ou blanc.

• Les résultats possibles d’une expérience aléatoire sont appelés les issues.
• Un événement est un « regroupement » d’une ou plusieurs issues. Demanière plus simple, un événe-
ment est donc quelque chose pour lequel on va vouloir déterminer/calculer ses chances de réussite.

Définitions

Exemples :
• Pour le lancé d’un dé,
⋄ « obtenir le chiffre 1 »; « obtenir le chiffre 2 »; « obtenir le chiffre 3 »; « obtenir le chiffre 4 »; « obtenir le chiffre 5 » et
« obtenir le chiffre 6 » sont les issues.

⋄ «obtenir un nombre pair »; « obtenir le chiffre 1 » ou encore «obtenir unmultiple de 3 » sont des événements, et on
va bientôt pouvoir calculer les chances qu’ils se réalisent.

• Pour le lancer d’une pièce demonnaie,
⋄ « tomber sur pile » et « tomber sur face » sont les deux seules issues.
⋄ pour cette expérience aléatoire, on ne s’intéresseraqu’à ces événements-là faute de pouvoir en formuler d’autres
(« tomber sur la tranche »?)

Un événement qui ne peut pas se réaliser est appelé événement impossible.
Un événement qui se réalise toujours est appelé événement certain

Définitions

Exemples :
• Lorsqu’on lance un dé à 6 faces, l’événement « obtenir le chiffre 7 » est un événement impossible.
• Lorsqu’on lance une pièce demonnaie, l’événement « obtenir pile ou face » est un événement certain.

Exercices de base :
−

Questions Flash :
−

À lamaison :
−
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II − Probabilité

On appelle probabilité d’un événement la mesure des chances que cet événement se réalise. C’est un
nombre compris entre 0 et 1 (ou entre 0% et 100%). Plus ce nombre s’approche de 1, plus l’événement
associé a de chances de se réaliser.

Mathématiquement, si A désigne un événement quelconque, alors on note p (A) la probabilité qu’il se
réalise.

Définition

Exemples : Le simple bon sens nous aide déjà à calculer des probabilités simples :
• Lors du lancer d’une pièce demonnaie, on a une chance sur deux de tomber sur pile, et pareil pour face. Si l’on note

P l’événement « tomber sur pile » et F l’événement « tomber sur face », alors : p (P) = p (F ) = 1
2 = 50 %.

• Lors du lancé du dé, si on souhaite tomber sur • •• •
• • , on devine qu’on a évidemment une chance sur 6. En appelantS

l’événement « tomber sur 6 », on écrit alors : p (S) = 1
6 ≈ 17 %.

Quelle est alors la probabilité de l’événement I « tomber sur un chiffre impair »? vu que la moitié des chiffres sur un
dé sont impairs (1 ; 3 et 5), on peut raisonnablement écrire que p (I) = 1

2 = 50 %.

Onpeut constater que les événements sont toujours écrits entre guillemets lorsqu’ils sont définis, et la lettre attribuéepermet souvent
de mieux retenir l’événement en question. . .

Remarque

Lorsqu’on peut déterminer toutes les issues qui permettent de réaliser un événement A, alors sa probabilité est

donnée par la formule :

p(A) = nombre d’issues réalisant A

nombre total d’issues

Propriété

À retenir : les probabilités seront donc des fractions de dénominateur 2 pour le lancé d’une pièce, 6 pour le lancé d’un dé, 32 pour un
triage d’une carte dans un jeu de 32 cartes, . . .

Attention, il s’agit des fractions avant éventuelle simplification!

Remarque

Exemple 1 : On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes (c’est donc bien une expérience aléatoire). Quelle est
la probabilité des événements :
• A : « la carte tirée est une dame »?

⇒ L’événementA est réalisé quand on tire la dame de cœur, la dame de pique, la dame de carreau ou la dame de
trèfle. Cela fait donc 4 issues réalisantA sur un total de 32 :

Donc p (A) = 4
32 = 1

8 = 12, 5 %.

• B : « la carte tirée est une figure rouge »?

⇒ L’événementB est réalisé quand on tire le roi de cœur, la dame de cœur, le valet de cœur, le roi de carreau, la
dame de carreau ou le valet de carreau. Cela fait 6 issues réalisantB, toujours sur un total de 32 :

Donc p (B) = 6
32 = 3

16 = 18, 75 %.

Exemple 2 : On lance un dé équilibré (= non truqué) à six faces et on considère l’événementC : « obtenir un nombre
pair ». Quelle est la probabilité de l’événementC ?

⇒ L’événementC est réalisé lorsque l’on obtient la face 2, la face 4 ou la face 6, donc 3 issues réalisentC sur un total

de 6. Donc p(C ) = 3
6 = 1

2 = 50 %. Logique, lamoitié des chiffres d’un dé sont pairs !
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EXERCICE 1 :Uneclassede4e est constituéede25élèves.Certains sontexternes, lesautres sontdemi-pensionnaires.
Le tableau ci-dessous donne la composition de la classe.
1. Complète le tableau ci-contre.

2. On choisit au hasard un élève de cette classe.

(a) Quelle est la probabilité pour que cet élève soit une fille?

(b) Quelle est la probabilité pour que cet élève soit externe?

(c) Si cet élève est demi-pensionnaire, quelle est la probabi-
lité que ce soit un garçon?

Garçon Fille Total

Externe 3

Demi-Pensionnaire 9 11

Total 25

Solution :
2. (a) Issues possibles : 14 car il y a 14 filles au total

Total des issues : 25

Donc la probabilité que cet élève soit une fille est de
14
25 .

(b) Issues possibles : 5 car il y a 5 élèves externes
Total des issues : 25

Donc la probabilité que cet élève soit externe est de
5
25 = 1

5 .

1. Voici le tableau complété :

Garçon Fille Total

Externe 2 3 5

Demi-Pensionnaire 9 11 20

Total 11 14 25

(c) Issues possibles : 9 car il y a 9 garçons demi-pensionnaires
Total des issues : 20 car il y a 20 demi-pensionnaires

Donc la probabilité est de
9
20 .

Exercices de base :
−

Questions Flash :
22, 23, 24 p. 178

À lamaison :
5, 6, 7 p. 173 + 12 à 15 p. 175 + 25 à 30 p. 178 + 35, 36 p. 179

L’événement contraire d’un événement A (noté A) est celui qui se réalise lorsque A ne se réalise pas.

Définition

Exemples :
• L’expérience aléatoire est un lancé de dé à 6 faces.
Si l’événementA est « obtenir un nombre pair » l’événementA est « obtenir un nombre impair »

• L’expérience aléatoire est tirer une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes.
Si l’événementB est « tirer un cœur», l’événementB est « tirer une carte qui n’est pas un cœur», ou encore « tirer un
♦, un♠ ou un♣ ».

p(A) + p(A) = 1 ce qui s’écrit aussi p(A) = 1− p(A) ou p(A) = 1− p(A) .

Propriété

Exemple :Onconsidère l’expériencealéatoire : tirerunecarteauhasarddansun jeude32cartes.OnnoteA l’événement
« La carte tirée est une figure rouge » etB l’événement « La carte tirée n’est pas une figure rouge ».

Calcul de la probabilité de A : A est réalisé quand on tire le roi de cœur, la dame de cœur, le valet de cœur, le roi
de carreau, la dame de carreau ou le valet de carreau. Cela correspond à 6 issues possibles sur un total de 32, donc

p(A) = 6
32 = 3

16 .

Calcul de la probabilité deB : L’événementB est l’événement contraire deA (doncB = A), on a donc :p(B) = p(A) =
1− p(A) = 1− 3

16 = 16
16 −

3
16 = 13

16 .

Il peut souventêtre judicieuxdecalculer laprobabilitéd’unévénementencalculantd’abord laprobabiltiédesonévénementcontraire :
c’est en général le cas quand l’événement contraire est plus facile à "dénombrer". . .

Remarque

Exercices de base :
−

Questions Flash :
31, 32 p. 178 + 37, 39 p. 179

À lamaison :
21 p. 177 + 34, 40, 42, 43 p. 179 + 44 p. 181 (algo) + 67, 68 p.

184 (pb)
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ÉQUATIONS
Chapitre

19
I − Introduction

Voici deux balances bien équilibrées. Sur chaque objet est indiquée sa masse en kg, connues ou inconnue. Peux-tu
déterminer la masse de l’objet marqué par un x ?

10 x 25

•

Balance de Roberval

Solution : Puisque 10 + 15 = 25, on en déduit que
l’objet rouge pèse 15 kg.
Ligne 1
Ligne 2
Ligne 3

5 5
5 x x

8
15

•

Balance de Roberval

Solution : On remarque déjà qu’on a 3 objets de 5 kg
à gauche, pesant autant que l’objet de 15 kg à droite :
on peut donc les enlever sans déséquilibrer la balance.
Les deux objets demasse inconnuequi restent à droite
doivent donc peser 8 kg : ils pèsent chacun 4 kg.

Uneéquation est uneégalité contenant aumoinsunnombre inconnu, appelé l’inconnue et souvent noté
x : 4x = 12 ; 2 + x = 15 ou encore 45 = 5x sont des équations. Résoudre une équation, c’est trouver
toutes les valeurs possibles pour l’inconnue. Ces valeurs sont les solutions de l’équation.

Définitions

Une égalité peut très bien être représentée par une balance de Roberval, ce qui fait que chaque équation peut être "dessinée". Cela
peut grandement faciliter la compréhension des étapes de résolution d’une équation.

Remarque

Cette activité nous permet d’énoncer une règle fondamentale pour résoudre les équations, règle qui sera constam-
ment utilisée tout au long de ce chapitre et l’année prochaine aussi :

Dans une équation, on peut effectuer l’opération que l’on veut d’un côté du « = », du moment qu’on fait exactement

la même chose de l’autre côté.

Concrètement, on peut donc additionner un même nombre des deux côtés, mais aussi soustraire un même nombre,

multiplier ou encore diviser par un même nombre.

« Principe De La Balance (PDLB) »

Selon la complexité des équations, il y aura un ou plusieurs PDLB à utiliser à la suite. Nous commencerons par les
équations faciles, mais avant d’entamer la résolution, saurais-tu trouver la solution de cette équation?

x x x
x x

8

8

16
29

xx
13

•

Balance de Roberval
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II − Résolution d’équations

1er cas : résoudre l’équation x + 2, 8 = 4, 7.
Réponse :

➊ le but est d’avoir x seul :
pour faire "disparaître"+ 2,8,

on utilise l’opération− 2,8

➋ quand on fait une opération d’un côté du "=",
on doit faire la même de l’autre

➌ on calcule

x + 2, 8 = 4, 7
x + 2, 8 − 2, 8 = 4, 7 − 2, 8︸ ︷︷ ︸

x = 1, 9.
La solution est 1, 9.

2e cas : résoudre l’équation x − 2, 3 = 7, 1.
Réponse :

➊ le but est d’avoir x seul :
pour faire "disparaître"− 2,3,

on utilise l’opération+ 2,3

➋ quand on fait une opération d’un côté du "=",
on doit faire la même de l’autre

➌ on calcule

x − 2, 3 = 7, 1
x − 2, 3 + 2, 3 = 7, 1 + 2, 3︸ ︷︷ ︸

x = 9, 4.
La solution est 9, 4.

Méthode (RÉSOUDRE LES ÉQUATIONS DE LA FORME x + a = b )

Exemple : Voici trois exemples, avec à chaque fois le PDLBmis en évidence :

Résoudre x + 6, 2 = 15, 5 :

x + 6, 2 = 15, 5
x + 6, 2 − 6, 2 = 15, 5 − 6, 2

x = 9, 3.

La solution est 9, 3.

Résoudre x − 5 = 7, 8 :

x − 5 = 7, 8
x − 5 + 5 = 7, 8 + 5

x = 12, 8.

La solution est 12, 8.

Résoudre x + 14 = 11 :

x + 14 = 11
x + 14 − 14 = 11 − 14

x = −3.

La solution est−3.

EXERCICE 1 : Résous les équations suivantes :

a) x + 7, 1 = 20, 6 b) x − 1, 4 = 12, 3 c) x − 6 = −2 d) x + 13 = 8

Solution : a) x = 13, 5. b) x = 13, 7. c) x = 4. d) x = −5.

Exercices de base :
−

Questions Flash :
−

À lamaison :
7 p. 107

1er cas : résoudre 11x = 264.

➊ le but est d’avoir x seul :

pour faire "disparaître" le nombre

devant x , on divise par ce nombre

➋ quand on fait une opération d’un côté du "=",
on doit faire exactement lamême de l’autre

➌ on calcule la valeur décimale du quotient

11x = 264
11x
11 =

264
11

x = 24.
La solution est 24.

Méthode (RÉSOUDRE LES ÉQUATIONS DE LA FORME a x = b )
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2e cas : résoudre−3x = 7.

le but est d’avoir x seul :

pour faire "disparaître" le nombre
devant x , on divise par ce nombre

le résultat ne se termine pas, on garde la
fraction affichée sur la calculatrice

−3x = 7
−3x
−3 =

7
−3

x = −7
3

La solution est−7
3 (on recopie donc le résultat de la calculatrice sans arrondir).

Exemple : Voici trois exemples, avec à chaque fois le PDLBmis en évidence :

Résoudre 8x = 48 :

8x = 48
8x
8 = 48

8
x = 6.

La solution est 6.

Résoudre 7x = 30 :

7x = 30
7x
7 = 30

7

x = 30
7 .

La solution est
30
7

Résoudre−9x = 24 :

−9x = 24
−9x
−9 = 24

−9

x = −8
3 .

La solution est−8
3 .

EXERCICE 2 : Résous les équations suivantes :

a) 2x = 14 b) 4x = 30 c) 11x = 35 d)−6x = 7 e)−8x = 72.

Solution : a) x = 7 b) x = 15
2 = 7, 5 c) x = 35

11 d) x = −7
6 e) x = −9.

On veut résoudre l’équation 4x − 5 = 19 :

1re étape :
on ne veut que des x

à gauche du =

2e étape :
on veut x tout seul

on doit faire "disparaître" le "−5"

on simplifie par le nombre devant x

4x − 5 = 19
4x − 5 + 5 = 19 + 5︸ ︷︷ ︸

4x = 24
4x
4 =

24
4

x = 6.
La solution est 6.

Méthode (RÉSOUDRE LES ÉQUATIONS DE LA FORME a x + b = c )

Exemple : Voici encore trois exemples, toujours avec les PDLBmis en évidence :

Résoudre 8x − 1 = 11 :

8x − 1 = 11
8x − 1 + 1 = 11 + 1

8x = 12
8x
8 = 12

8
x = 3

2 (= 1, 5).

La solution est 1, 5.

Résoudre 5x + 3 = 38 :

5x + 3 = 38
5x + 3 − 3 = 38 − 3

5x = 35
5x
5 = 35

5
x = 7.

La solution est 7.

Résoudre 7x + 2 = 10 :

7x + 2 = 10
7x + 2 − 2 = 10 − 2

7x = 8
7x
7 = 8

7
x = 7

8

La solution est
7
8 .
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EXERCICE 3 : Résous les équations suivantes :

a) 6x − 4 = 26 b) 11x + 3 = 15 c) 7x − 4 = 0 d) 5x + 8 = 1

Solution : a) x = 5 b) x = 12
11 c) x = 4

7 d) x = −7
5 = −1, 4.

EXERCICE 4 : Résous les équations suivantes :

a) 8x = 96 b) 13x = 8 c) x + 10, 4 = 20 d) x − 2, 4 = 9, 8
e) 9x + 3 = 30 f) 20x − 4 = 30 g) 5x − 45 = 0 h) 7x + 15 = 0

Solution : a) x = 12 b) x = 8
13 c) x = 9, 6 d) x = 12, 2 e) x = 3 f) x = 17

10 = 1, 7 g) x = 9 h) x = −15
7 .

Exercices de base :
78, 79, 82, 83, 84, 86, 87 p. 104-105 du cours

Questions Flash :
26, 27 p. 110

À lamaison :
13 p. 107 + 28 à 31 p. 110 + 51, 52, 58 p. 114 (pb)

III − Vérifier si un nombre est solution d’une équation

Certaines équations ne pourront pas être résolues par la méthode du PDLB. En attendant de savoir comment faire,
le seul moyen est de "tester l’égalité" pour des valeurs de x jusqu’à ce qu’on trouve la bonne réponse.

EXERCICE 5 :

On a calculé l’expression x 2−12 pour différentes valeurs
de x , voici les résultats obtenus :

x x 2 − 12
−2 −8
−1 −11
0 −12
1 −11
2 −8
3 −3
4 4
5 13

Utilise le tableaupour trouver une solutionde l’équation :

1. x 2 − 12 = −3.
2. x 2 − 12 = 13.
3. x 2 − 12 = −8.

Solution : 1. x = 3 2. x = 5 3. x = −2 ou x = 2.

On a calculé l’expression 2x 2 − 3x + 5 pour diffé-
rentes valeurs de x , voici les résultats obtenus :

x 2x 2 − 3x + 5
−2 19
−1
0
1
2 7
3 14
4 25

Complète ce tableau, puis utilise-le pour trouver
une solution de l’équation :

1. 2x 2 − 3x + 5 = 4.
2. 2x 2 − 3x + 5 = 14.
3. 10 = 2x 2 − 3x + 5.

Solution : 1. x = 1 2. x = 3 3. x = −1.

Certaines équations ne peuvent pas être résolues au collège, il faudra donc se contenter de tester l’égalité. Attention cependant car
en général, il existe plusieurs solutions à ces équations : par exemple à gauche, on a aussi x = −3 dans la question 1, x = −5 dans la
question 2; à droite, on trouve x = 0, 5 pour la question 1 et x = −1, 5 pour la question 2!

Remarque

1er cas (famille des x exclusivement à gauche) : On calcule le côté gauche en remplaçant chaque x par
ce nombre, et on compare au nombre qui est à droite : si c’est le même, le nombre est solution.

2e cas (famille des x des deux côtés du "=") : On calcule en remplaçant chaque x par ce nombre dans les
deux côtés séparément et on compare les deux résultats obtenus : s’ils donnent tous les deux le même
résultat, alors ce nombre est solution.

Méthode (VÉRIFIER SI UN NOMBRE EST SOLUTION D’UNE ÉQUATION)
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Exemples 1 :
• Le nombre 2 est-il solution de l’équation 4x − 15 = 1?

4x − 15 = 4× 2− 15 = 8− 15 = −7 6= 1.
Il n’y a pas égalité, donc 2 n’est pas solution de l’équation
4x − 15 = 1.
• Le nombre 1 est-il solution de l’équation 3x + 2 = 5?

3x + 2 = 3× 1 + 2 = 3 + 2 = 5.
Il y a égalité, donc 1 est solution de l’équation 3x + 2 = 5.

Exemple 2 : Lenombre 11 est-il solutionde l’équation
4x + 15 = 6x − 7?
On calcule séparément (car il y a un x de chaque
côté du "=") :
- D’une part, 4x + 15 = 4× 11 + 15 = 59,
- D’autre part, 6x − 7 = 6× 11− 7 = 59.
Il y a égalité, donc 11 est solution de cette équation.
Mars

EXERCICE 6 :

1. Le nombre 5 est-il solution de l’équation 4x − 2 = 8? Solution : non

2. Le nombre 6 est-il solution de l’équation x 2 − 8 = 28? Solution : oui

3. Le nombre 2 est-il solution de l’équation 4x − 1 = 3x + 1? Solution : oui

4. Le nombre−3 est-il solution de l’équation 5x + 4 = 3x + 10? Solution : non

La dernière équation est délicate pour ceux qui commettent encore des erreurs basiques de calculs. En effet, certains élèves écriraient
que 5x + 4 = 5 × (−3) + 4 = −15 + 4 = −19 et 3x + 10 = 3 × (−3) + 10 = −9 + 10 = −19, ce qui est faux. Le premier calcul
donne en réalité−11 et le second 1, qui sont différents.

Remarque

Exercices de base :
80, 81, 85 p. 104-105 du cours

Questions Flash :
−

À lamaison :
3, 4 p. 105 + 22, 23, 24, 25 p. 110

IV − Mise en équation

Principe général de résolution d’un problème :

FRANÇAIS

MATHS

Énoncé

trad
u
ction

Calculs /
Équations Résultat

leçons

Conclusion
tr
ad
u
ct
io
n

Ici la première traduction consiste en la "mise en équation", c’est-à-dire lire l’énoncé français, et au fur et à mesure
de sa lecture, le traduire en langagemathématique afin de faire apparaître une équation qu’on saura résoudre.

Exercices de base :
VIII.2 p. 105-106 du cours

Questions Flash :
21 p. 110 + 34, 35 p. 111

À lamaison :
15 p. 109 + 36 à 40 p. 111 + 68 p. 116 (défi)

CHAPITRE 19 : ÉQUATIONS Cours 4e (2020-2021)− 83



STATISTIQUES
Chapitre

20
On a déjà vu l’année dernière comment lire/réaliser des représentations graphiques de données statistiques (ta-
bleaux, diagrammes et graphiques cartésiens), ainsi que les notions d’effectifs, fréquences et moyenne.

I − Rappels

1. Définitions

Lorsqu’on choisit une question à poser (par exemple : "quelle est ta couleur préférée?") et qu’on la pose
à une population (un ensemble de personnes choisies au préalable), les valeurs recueillies permettent
d’établir une série statistique. Le nombre de personnes interrogées (et donc le nombre de valeurs re-
cueillies) est appelé l’effectif total.

Une série statistique peut donc être quantitative (lorsque les valeurs recueillies représentent des nom-
bres : taille, âge, masse, .. .) ou qualitative (dans le cas contraire : couleurs, genre, marque, .. .).
Pour une série quantitative, on appelle étendue la différence des valeurs extrêmes (étendue =max −
min).

Définition

— Une série statistique peut donc porter sur tout et n’importe quoi : le nombre d’élèves dans les classes, le nombres d’écrans à la
maison, la couleur préférée, la marque du téléphone, l’accès ou non à internet, . . . ).

— Plus on interroge de personnes, meilleure sera la statistique.
— Une série statistique peut aussi être simulée par ordinateur, ce qui nous sera bien pratique pour quelques exercices. . .

Remarques

Exercices de base :
−

Questions Flash :
24 p. 160

À lamaison :
−

2. Moyenne pondérée

Pour une série statistique quantitative, on calcule la moyenne pondérée en additionnant tous les pro-
duits des valeurs par leur effectif, et on divise le résultat par l’effectif total. On la notem.

Définition

Exemple : Un groupe d’amis consulte les dernières notes qu’ils ont reçues :

Note 6 9 13 15 16
Effectif 2 1 3 2 1

Lamoyenne pondérée est alors :m = 6× 2 + 9× 1 + 13× 3 + 15× 2 + 16× 1
2 + 1 + 3 + 2 + 1 = 106

9 ≈ 11, 8.

Ce n’est pas différent d’unemoyenne "normale" vue les années précédentes : en effet, la note 6 a été obtenue deux fois, le 9 une fois,
etc. On aurait donc pu calculer :

m = 6 + 6 + 9 + 13 + 13 + 13 + 15 + 15 + 16
9 ≈ 11, 8.

Lorsque les effectifs sont grands, il est plus judicieux d’utiliser la moyenne pondérée.

Remarque
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EXERCICE 1 : Calcule l’âgemoyen des élèves du club de badminton du collège, sachant que :

Âge des élèves 11 12 13 14
Nombre d’élèves 3 8 11 8

Calcule l’âge moyen des élèves du club.

Solution :m = 11× 3 + 12× 8 + 13× 11 + 14× 8
3 + 9 + 11 + 7 = 384

30 = 12, 8. L’âge moyen est donc de 12,8 ans.

Exercices de base :
−

Questions Flash :
16, 17, 18 p. 160

À lamaison :
3, 4, 7, 8 p. 155 + 19 à 23 p. 160

3. Représentations graphiques (rappels)

Les tableaux (à double entrée)

Voici le tableau des médailles obtenues par les six pre-
mières nations lors des JO de Pékin :

Or Argent Bronze Total

Chine 51 21 28 100

U.S.A. 36 38 36 110

Russie 23 21 28 72

France 7 16 17 40

Espagne 5 10 3 18

Suisse 2 0 4 6

Compléter ce tableau puis répondre aux questions sui-
vantes :

1. Qui a remporté le plus de médailles?

2. Qui a remporté le plus de médailles d’or?

3. Qui a remporté le plus de médailles d’argent?

4. Qui a remporté le moins de médailles de bronze?

5. Combien les pays européens de ce classement ont-
ils remporté de médailles en tout?

Les diagrammes en bâtons (ou histogrammes)

On a demandé à des élèves au hasard de quelle couleur
ils voudraient que le collège soit repeint :

Couleur Rouge Bleu Vert Jaune Rose
Effectif 5 8 2 6 4

Voici le diagramme en bâtons correspondant :

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Effectifs

Rouge Bleu Vert Jaune Rose

Couleurs proposées pour repeindre le collège

Les diagrammes circulaires (voir III)

En principe, des diagrammes semi-circulaires ont été
vus, en tout cas des diagrammes utilisant des angles
dont le total doit être inférieur à 180°.

Les graphiques cartésiens

Voici un graphique (cartésien) donnant l’évolution de la population mondiale depuis 1900 :

0

2

4

6

8

19
00

19
10

19
20

19
30

19
40

19
50

19
60

19
70

19
80

19
90

20
00

20
10

20
20

b b b b b b
b

b

b

b

b

b
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Nombre d’habitants
(enmilliards)

Évolution de la population mondiale depuis 1900 (source : Wkikipédia)

Exercices de base :
−

Questions Flash :
31 p. 161

À lamaison :
15 p. 159 + 35, 36 p. 161
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II − Médiane

Onappellemédianed’une série statistiquequantitativeordonnéeunnombrequi sépare la série endeux
groupes de même effectif. Lamédiane d’une série statistique est donc une valeur telle que 50% de l’ef-
fectif est en-dessous et 50% au-dessus.

Définition

Une médiane d’une série qualitative (pas des nombres) ne peut pas se calculer, et l’un des plus gros
pièges dans la détermination d’une médiane est de ne pas trier la série! Lorsque vous aurez affaire à
une série statistique, il mieux vaut ranger tout de suite ses valeurs dans l’ordre croissant (et c’est aussi
plus pratique pour ne pas se tromper dans l’étendue (= différence entre les valeurs extrêmes, vue en 6e).

ATTENTION !!!

Voici une série statistique : 25; 12; 13; 20; 17; 9; 1; 15; 8; 23 et 14.

➊ On commence par trier la série, c’est-à-dire la ranger dans l’ordre croissant :

1; 8; 9; 12; 13; 14; 15; 17; 20; 23 et 25.

➋ On calcule la moitié de l’effectif totalN, que l’on arrondit à l’unité :
N

2 = 11
2 = 5, 5 red ≈ 6.

➌ Ce résultat nous donne la underlineposition de lamédiane dans la série triée : il s’agit de la 6e valeur :
Me = 14.

Méthode (DÉTERMINER LA MÉDIANE D’UNE SÉRIE AVEC TABLEAU (EFFECTIF TOTAL IMPAIR))

Voici une série statistique : 17; 25; 12; 13; 2; 20; 17; 9; 1; 15; 8; 23; 14 et 17.

➊ On commence par trier la série, c’est-à-dire la ranger dans l’ordre croissant :

1; 2; 8; 9; 12; 13; 14; 15; 17; 17; 17; 20; 23 et 25.

➋ Oncalcule lamoitié de l’effectif totalN, qui tombera forcément surunnombreentier vuque l’effectif

est pair :
N

2 = 14
2 = 7.

➌ Cerésultatnousdonne laposition desdeux nombresàutiliser (le 7eet le8e) pour calculer lamédiane :
on calcule leur demi-somme (globalement leur "milieu") : la 7e valeur est 14 et la 8e est 15, donc

Me = 14 + 15
2 = 29

2 = 14, 5.

Méthode (DÉTERMINER LA MÉDIANE D’UNE SÉRIE AVEC DE TABLEAU (EFFECTIF TOTAL PAIR))

⋄ Il peut très bien y avoir plusieurs fois la même valeur dans une série statistique, qu’on calcule se médiane (ou moyenne) ou pas.
⋄ Pour un effectif impair, la médiane est forcément une valeur de la série, parce qu’une fois "enlevée", il reste un nombre pair de
valeurs qu’on peut bien diviser en deux groupes de même effectif.

⋄ Par contre, quand l’effectif est pair, la médiane se trouvera forcément entre deux valeurs. Il se peut donc que ce ne soit pas une
valeur de la série. On la calcule en faisant la "demi-somme" des deux valeurs.

⋄ Pour schématiser (APRÈS avoir trié la série) :
Effectif impair

1 ; 3 ; 4︸ ︷︷ ︸
3 valeurs

; 6 ; 6 ; 8 ; 10︸ ︷︷ ︸
3 valeurs

médiane

Effectif impair

1 ; 3 ; 4︸ ︷︷ ︸
3 valeurs

;| 6 ; 8 ; 10︸ ︷︷ ︸
3 valeurs

médiane : 6+4
2 = 5

Remarques

Exercices de base :
−

Questions Flash :
25, 26 p. 161

À lamaison :
11 p. 157 + 27, 28 p. 160 + 29, 30 p. 161 + 58 p. 167 (défi)
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III − Diagramme circulaire

Dans un diagramme circulaire (ou diagramme semi-circulaire), chaque valeur est représentée par une
part de disque (ou demi-disque) proportionnelle à son effectif.

Définition

Exemple : La famille d’un élève dépense 1 200AC chaquemois, selon les proportions suivantes :

Type
Dépense
Angle

Logement
20 %
72°

Transport
15 %
54°

Nourriture
40 %
144°

Vêtements
7%
25°

Énergie
11 %
40°

Loisirs
7 %
25°

Total
100 %
360°

×3, 6

Pour l’explication du lien permettant de passer d’une ligne à l’autre, surtout si on n’a pas les fréquences dont le total fait toujours
100%, on se réfèrera au chapitre "Proportionnalité (partie 1)", page 19.

Remarque

1. Si nécessaire, on complète (par proportionnalité) le tableau des pourcentages en y ajoutant (si né-
cessaire) une ligne « Angles » et une colonne « Total ».

2. On trace un cercle (quelle que soit sa taille) et un premier rayon vertical ;

3. On construit l’angle pour la 1re catégorie du tableau (ici "Logement") : cela donne donc un 2e rayon;

4. À partir de ce nouveau rayon, on trace l’angle correspondant à la catégorie suivante, dans le même
sens que le premier angle; puis on répète les étapes 3 et 4 jusqu’à l’avant-dernière catégorie;

5. L’angle restant doit correspondre à la mesure de la dernière catégorie (ici 25° pour les "Loisirs").

6. On n’oublie pas d’identifier chaque partie, par exemple à l’aide d’une légende, ainsi que le titre!

Méthode (CONSTRUIRE UN DIAGRAMME CIRCULAIRE)

Exemple : On a tracé le diagramme circulaire qui correspond au tableau de l’exemple ci-dessus :

Dépenses d’une famille d’un élève

Logement
Transport
Nourriture
Vêtements
Énergie
Loisirs

Légende

⋄ Pour ce graphique, encore plus que pour les autres, il faut impérativement dire « qui est qui », soit en écrivant dans les portions,
soit en écrivant à l’extérieur des portions (on peut aussi faire un mix des deux), ou alors on choisit de faire une légende comme
ici. D’autres informations peuvent évidemment apparaitre : on aurait par exemple pu rajouter les pourcentages à l’intérieur des
portions ou à côté des catégorie dans la légende, mais ce n’est pas obligatoire.

⋄ Il n’y aura pas toujours les% dans le tableau, on ne pourra donc pas toujours utiliser le lien "pourcent×3, 6 = angle". Si ce sont les
effectifs qui sont donnés, le total sera fait de sorte qu’un lien vers les angles puisse facilement être trouvé (par exemple, si le total
des effectifs vaut 120, alors on fera 120× 3 = 360 pour passer à la ligne des angles.

⋄ Au pire, le produit en croix (voir p. 22) permettra toujours de compléter le tableau si le lien entre l’effectif total et 360° ne saute pas
aux yeux!

Remarques
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EXERCICE 2 : Dans un club, la répartition des sports est la suivante :

Sport Basket Foot Hand Rugby Volley Total

Nombre 15 35 20 15 90

Angle (en °)

1. Complète le tableau ci-dessus.

2. Complète au mieux le diagramme circulaire ci-dessous correspondant à cette répartition, sachant qu’il est gra-
dué tous les 10° (= deux traits en pointillés qui se suivent forment un angle de 10˚) :

×

Solution : Voici le tableau complété puis directement le diagramme fait :

Sport Basket Foot Hand Rugby Volley Total
Nombre 15 35 20 15 5 90

Angle (en °) 60 140 80 60 20 360

×

Exercices de base :
−

Questions Flash :
32 p. 161

À lamaison :
34, 37 p. 161 + 38 p. 163 (algo) + 44 p. 164 (pb)
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TABLES DE MULTIPLICATION
Annexe

A
Table de 1 :

1× 0 = 0
1× 1 = 1
1× 2 = 2
1× 3 = 3
1× 4 = 4
1× 5 = 5
1× 6 = 6
1× 7 = 7
1× 8 = 8
1× 9 = 9

1× 10 = 10

Table de 2 :

2× 0 = 0
2× 1 = 2
2× 2 = 4
2× 3 = 6
2× 4 = 8
2× 5 = 10
2× 6 = 12
2× 7 = 14
2× 8 = 16
2× 9 = 18
2× 10 = 20

Table de 3 :

3× 0 = 0
3× 1 = 3
3× 2 = 6
3× 3 = 9
3× 4 = 12
3× 5 = 15
3× 6 = 18
3× 7 = 21
3× 8 = 24
3× 9 = 27
3× 10 = 30

Table de 4 :

4× 0 = 0
4× 1 = 4
4× 2 = 8
4× 3 = 12
4× 4 = 16
4× 5 = 20
4× 6 = 24
4× 7 = 28
4× 8 = 32
4× 9 = 36
4× 10 = 40

Table de 5 :

5× 0 = 0
5× 1 = 5
5× 2 = 10
5× 3 = 15
5× 4 = 20
5× 5 = 25
5× 6 = 30
5× 7 = 35
5× 8 = 40
5× 9 = 45
5× 10 = 50

Table de 6 :

6× 0 = 0
6× 1 = 6
6× 2 = 12
6× 3 = 18
6× 4 = 24
6× 5 = 30
6× 6 = 36
6× 7 = 42
6× 8 = 48
6× 9 = 54
6× 10 = 60

Table de 7 :

7× 0 = 0
7× 1 = 7
7× 2 = 14
7× 3 = 21
7× 4 = 28
7× 5 = 35
7× 6 = 42
7× 7 = 49
7× 8 = 56
7× 9 = 63
7× 10 = 70

Table de 8 :

8× 0 = 0
8× 1 = 8
8× 2 = 16
8× 3 = 24
8× 4 = 32
8× 5 = 40
8× 6 = 48
8× 7 = 56
8× 8 = 64
8× 9 = 72
8× 10 = 80

Table de 9 :

9× 0 = 0
9× 1 = 9
9× 2 = 18
9× 3 = 27
9× 4 = 36
9× 5 = 45
9× 6 = 54
9× 7 = 63
9× 8 = 72
9× 9 = 81
9× 10 = 90

Table de 10 :

10× 0 = 0
10× 1 = 10
10× 2 = 20
10× 3 = 30
10× 4 = 40
10× 5 = 50
10× 6 = 60
10× 7 = 70
10× 8 = 80
10× 9 = 90

10× 10 = 100

Table de 11 :

11× 0 = 0
11× 1 = 11
11× 2 = 22
11× 3 = 33
11× 4 = 44
11× 5 = 55
11× 6 = 66
11× 7 = 77
11× 8 = 88
11× 9 = 99

11× 10 = 110

Table de 12 :

12× 0 = 0
12× 1 = 12
12× 2 = 24
12× 3 = 36
12× 4 = 48
12× 5 = 60
12× 6 = 72
12× 7 = 84
12× 8 = 96
12× 9 = 108
12× 10 = 120

Table des carrés parfaits et racines carrées associées :

x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
√
x

x 2 0 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144 x�2 √
�
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EXERCICES DE BASE
Annexe

B
Sauf mention contraire, les 97 exercices de cette annexe sont à faire dans ton cahier. Certains d’entre eux ont déjà
été travaillés pendant l’année, dans le cadre des chapitres de ce manuel.

I − Calculs d’aire

EXERCICE 1 : Calcule l’aire de chacune des figures suivantes :

a)

D C

BA

5 cm

b)

H G

FE

10 cm

4
cm c)

IJ

K

3 cm

4
cm

5 cm

EXERCICE 2 : Calcule l’aire (éventuellement arrondie au dixième si nécessaire) de chacune des figures suivantes :

a)

E

R

I

A

8m

3
m

b)

PU

R

12 cm
5
cm

13
cm

c) 4 cm×

O

EXERCICE 3 : Calcule l’aire (éventuellement arrondie au dixième si nécessaire) de chacune des figures suivantes :

a)

E

R

I

A

3,2
cm

b)

B

A

G

2,1 cm

2
cm

2,9 cm

c) 7 c
m
×

O

EXERCICE 4 : Calcule l’aire (éventuellement arrondie au dixième si nécessaire) de chacune des figures suivantes :

a)

J

A

C

Q

4,5
cm

3 c
m

b)

C

N

T

3,
5
m

1,2m

3,7
m

c)
2,5 cm

×O
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EXERCICE 5 : Calcule l’aire (éventuellement arrondie au dixième si nécessaire) de chacune des figures suivantes :

a)

O

C

I

N

5,2
cm

b)

L

A
S

3,
5
m

1,2 m

3,7
m

c)
3,2 m

×O

EXERCICE 6 : Calcule l’aire (éventuellement arrondie au dixième si nécessaire) de chacune des figures suivantes :

a)

L

RT

C

7
cm

3,5 cm

b)

A

L

T

3,3
m

5,6
m

6,
5
m c)

6,
2
cm

× O

EXERCICE 7 : Calcule l’aire (éventuellement arrondie au dixième si nécessaire) de chacune des figures suivantes :

a) 2,8
cm

×

O
b)

N

U

L

4,8 m

5,
5
m

7,3
m

c)

O B

WA

N

K
× I

9 cm

5
cm

3 cm

EXERCICE 8 : Calcule l’aire (éventuellement arrondie au dixième si nécessaire) de chacune des figures suivantes :

a)

9,4
cm

×
O b)

H S

M

A
× T

6,
5
cm

2,
8
cm

c)

×
15 cm

ANNEXE B : EXERCICES DE BASE Cours 4e (2020-2021)− 91



II − Théorème de Pythagore

1. Théorème direct

EXERCICE 9 :

a)
A

B

C

5 cm

6
cm

Calcule AC (arrondi au dixième de cm)

b)

D

E

F

7
cm

10 cm

Calcule ED (arrondi au dixième de cm)

EXERCICE 10 :

a)

N

B

A

4
cm

7 c
m

Calcule AN (arrondi au dixième de cm)

b)

J

C

B

8 cm

12 cm

Calcule CJ (arrondi au dixième de cm)

EXERCICE 11 :

a)

F

I B
4
cm

9 cm

Calcule IB (arrondi au dixième de cm)

b)

C

A

I

5 c
m

3,5
cm

Calcule IC (arrondi au dixième de cm)

EXERCICE 12 :

a)

N

S

A 7,5m

15m

CalculeON (arrondi au dixième de m)

b)

K

BG

4,2
cm

2,5 cm

CalculeGK (arrondi au dixième de cm)
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EXERCICE 13 :

a)

N

E

O

5,
2
cm

6 cm

CalculeON (arrondi au dixième de cm)

b)

W

A B7,3 cm

9,5 cm

CalculeW A (arrondi au dixième de cm)

EXERCICE 14 :

a) O

N

U

3,4
cm

7,8 cm

CalculeOU (arrondi au dixième de cm)

b)
S

D

N

2,7 m

2
m

CalculeDN (arrondi au dixième dem)

EXERCICE 15 :

a)

C

A

P

1,8 cm

8,5
cm

CalculeOU (arrondi au dixième de cm)

b)

B

P

E

7,8m

2
m

CalculeDN (arrondi au dixième dem)

EXERCICE 16 :

a)

U

V

W

3
cm

8 c
m

CalculeUW (arrondi au dixième de cm)

b)

X

Y

Z

9 cm

12 cm

Calcule XY (arrondi au dixième de cm)
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2. Réciproque et contraposée

EXERCICE 17 :Montre que les triangles suivants sont rectangles :

a)

A

B
C

3
cm

4 cm

5 cm b)

D

E

F

2,1 m 2
m

2,9m

EXERCICE 18 :Montre que les triangles suivants sont rectangles :

a)

A

M

T

17 m

8
m

15 m

b)

R

I

X

8 cm

6
cm

10
cm

EXERCICE 19 : Les triangles suivants sont-ils rectangles? Justifie.

a)

O

B

I 11 cm

5
cm

8 c
m b)

W

A

N

6,5 m
6
m

2,5 m

EXERCICE 20 : Les triangles suivants sont-ils rectangles? Justifie.

a)

A

B

C

8,5
cm

3,6 cm

7,
7
cm b)

D

E

F
5,5 m

9m3,5
m
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EXERCICE 21 : Les triangles suivants sont-ils rectangles? Justifie.

a)

A

T

B
4,5 m

5,3 m2,8
m b)

S

L

E

6,1 m

1,1
m

6 m

EXERCICE 22 : Les triangles suivants sont-ils rectangles? Justifie.

a)

H

C

A

9,7
cm

6,5 cm

7,
2
cm b)

S

I

E

3,7 m 2,
6
m

4,6 m

EXERCICE 23 : Les triangles suivants sont-ils rectangles? Justifie.

a)

R

O

P

10,9
m

6
m

9,1 m

b)

T

E
S

2,
7
cm

3,5 cm

4
cm

EXERCICE 24 : Les triangles suivants sont-ils rectangles? Justifie.

a)

O

D

U

8 cm

5
cm √

89
cm b)

E

C

H
√20 cm

√
25
cm√ 45

cm
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III − Substituer & réduire

1. Substituer

EXERCICE 25 :

1. Calcule A = 7x + 1 pour x = 5.

2. Calcule B = x 2 + 5x − 1 pour x = 2.

3. Calcule C = 3x 2 − 7 pour x = −4.

4. CalculeD = 4x 2 − 6x + 10 pour x = −1.

EXERCICE 26 :

1. Calcule A = 9a − 4 pour a = 2.

2. Calcule B = 10x 2 + 1 pour x = −1.

3. Calcule C = 2x 2 − 4x + 6 pour x = 3.

4. CalculeD = 6x 2 + 8x − 10 pour x = −2.

EXERCICE 27 :

1. Calcule A = 7− 6a pour a = 5.

2. Calcule B = 4x 2 − 14 pour x = −3.

3. Calcule C = 9x 2 + 5x − 4 pour x = 2.

4. CalculeD = 3x 2 − 7x + 1 pour x = −10.

EXERCICE 28 :

1. Calcule A = 11− 7a pour a = 3.

2. Calcule B = 12− 6x 2 pour x = −1.

3. Calcule C = 8x 2 − 10x + 15 pour x = 2.

4. CalculeD = 2x 2 + 5x − 6 pour x = −3.

EXERCICE 29 :

1. Calcule A = 11a + 7 pour a = 6.

2. Calcule B = 7b 2 − 9 pour b = −2.

3. Calcule C = 10c 2 + 3c − 15 pour c = 3.

4. CalculeD = 4d 2 − 5d + 1 pour d = −1.

EXERCICE 30 :

1. Calcule A = 23a − 17 pour a = 2.

2. Calcule B = 10b 2 − 50 pour b = −3.

3. Calcule C = 4c 2 − c + 14 pour c = 2.

4. CalculeD = 2d 2 + 3d + 8 pour d = −5.

EXERCICE 31 : L’énergieE (enWh) consommée par des radiateurs de puissanceP (enW), pendant un temps t (en
h), est donnée par la relation :

E = P × t .
1. Calcule en Wh, l’énergieE (en Wh) consommée par un radiateur de 900 W pendant 8 heures.
2. On prend un radiateur de 900 W. Recopie et complète le tableau suivant :

Durée t (en h) 0 8 20

ÉnergieE (en Wh) 13 500

EXERCICE 32 : La fusée Ariane 5 est un lanceur européen qui permet de placer des satellites en orbite autour de
la Terre. La vitesse de libération est la vitesse qu’il faut donner à un objet pour qu’il puisse échapper à l’attraction
d’une planète.

Cette vitesse, notée V, se calcule grâce à la formule suivante :

V =
√

13, 4× 10−11 ×M

r + h
, où :

⋄ M est la masse de la planète en kg (pour la Terre, on a :M = 6× 1024 kg),
⋄ r est son rayon enm (pour la Terre, on a : r = 6, 4× 106 m),
⋄ h est l’altitude de l’objet en m.
V est alors exprimée enm/s.

Ariane 5 libère un satellite de télécommunication à une altitude h = 1, 9× 106 mètres.

1. Calculer r + h .
2. Quelle doit être la vitesse de la fusée à cette altitude? On arrondira au m/s près.

A
R
IA
N
E
5
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2. Réduire

EXERCICE 33 : Réduis les expressions suivantes :

A = 4x 2 + 5x + 11 + 9x 2 + 3x + 1
C = 10x 2 + 9x − 4 + 6x 2 − 2x + 11

B = 7x 2 + 8x − 5 + 3x 2 + 2x − 10
D = 12x 2 + 4x − 7 + 3x 2 − 9x + 10

EXERCICE 34 : Réduis les expressions suivantes :

A = 15x 2 + 9x + 4 + x 2 + x + 7
C = 6x 2 − 10x + 7 + 12x 2 − 8x − 1

B = 5x 2 + 4x + 7 + 3x 2 − 2x − 5
D = 20x 2 + 6x − 3− 14x 2 − 10x + 8

EXERCICE 35 : Réduis les expressions suivantes :

A = 2x 2 + 7x + 4 + x
C = 13x 2 − 5x + 4− 2x 2 − 3x + 7

B = 9x 2 + 5x − 7 + 6x 2 + 2x − 1
D = 30x 2 − 7x + 2− 23x 2 + 10x − 5

EXERCICE 36 : Réduis les expressions suivantes :

A = 2a 2 + 8a + 9 + 4 + 3a 2 + 5a + 7
C = 8x 2 − 5x + 4 + 2x 2 − 3x − 1

B = 20b 2 + 6b − 4 + 30b 2 + 14b − 10
D = 14x 2 + 6x − 9− 8x 2 − 7x + 15

EXERCICE 37 : Réduis les expressions suivantes :

A = a 2 + 14a + 3 + a + 8
C = 12c 2 + 7c + 6− 3c 2 + 4c − 8

B = 7b 2 − 5b + 1− 4b 2 − 3b + 7
D = 15d 2 − 6d + 2− 10d 2 + 9d − 7

EXERCICE 38 : Réduis les expressions suivantes :

A = 20a 2 + a + 7 + 4a + 9
C = 14c 2 + 3c − 4− 10c 2 + 8c − 5

B = 10b 2 + 4b + 7− 6b 2 − 3b − 2
D = 10d 2 + 8d − 4− 7d 2 − 11d + 9

EXERCICE 39 : Réduis les expressions suivantes :

A = a 2 + 4a + a 2 + a − 8
C = 6c 2 + 7c − 1 + 5c 2 − 4c − 8

B = 17b 2 + 5b + 9− 7b 2 − 3b + 4
D = 4d 2 − 6d + 2− 7d 2 + 8d − 10

EXERCICE 40 : Réduis les expressions suivantes :

A = 7a 2 + 5a + 10 + 4a 2 + 2
C = 20c 2 − 14c + 6− 10c 2 + 4c − 3

B = 9b 2 + 4b − 6b 2 + b − 11
D = 7d 2 + d − 8− 9d 2 − 5d + 10

EXERCICE 41 : Réduis les expressions suivantes :

A = 5a 2 + 4a + 1 + a 2 + a
C = 15c 2 + 9c − 4− 12c 2 + 3c − 5

B = 7b 2 + 5b − 4− 3b 2 − 2b
D = 4d 2 − 7d + 3− d 2 + 9d − 8

EXERCICE 42 : Réduis les expressions suivantes :

A = a 2 + a + 14 + 6a 2 + 8
C = 13c 2 + 7c − 4− 10c 2 − 8

B = 8b 2 + 7b − 6− 5b 2 + 3b
D = 5d 2 + 9d − 1− 8d 2 − 12d + 6

EXERCICE 43 : Réduis les expressions suivantes :

A = 9a 2 + 5a − 8 + 6a 2 + a
C = 7c 2 − 9c + 4− 3c 2 − 2c − 2

B = 21b 2 + 16b + 14− 15b 2 − 10b − 11
D = 2d 2 − 5d + 7− 6d 2 + 8d − 11

EXERCICE 44 : Réduis les expressions suivantes :

A = 23a 2 − 17 + 13a + a 2 + a
C = 14c 2 − 7c + 9− 4c 2 − 4c − 10

B = 10b 2 + 7b − 4− 8b 2 + 3b − 1
D = 2d 2 − 4d + 5− 7d 2 − 8d − 15

EXERCICE 45 : Réduis les expressions suivantes :

A = 20a 2 − 5a + 7 + a 2 + 8
C = 8c 2 + 3c − 7 + 2c 2 − c + 12

B = 17b 2 − 10b + 8− 5b 2 − 2b + 3
D = 4d 2 + 6d − 3 + 8d 2 − 10d + 7
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EXERCICE 46 : Réduis les expressions suivantes :

A = 5a − 10a 2 + 4 + a + 8
C = 15c 2 − 7c + 4− c 2 − 8c + 3

B = 9b 2 + 6b + 14− 6b 2 − 2b − 10
D = d 2 − 9d + 3− 8d 2 + 12d − 7

IV − Théorème de Thalès

EXERCICE 47 :

a)

D

T

H

R

A

Données :
DT = 8 cm
DH = 10 cm
TH = 7 cm
DR = 6 cm
(AR ) // (TH)

CalculeDA.

b)

V

O

R

D

A

Données :
VR = 12 cm
RO = 10 cm
VO = 8, 5 cm
VD = 4, 5 cm
(AD) // (OR )

Calcule AD (arrondi au dixième de cm).

EXERCICE 48 :

a)

D

N

Y

G

U

Données :
DY = 10 cm
DN = 11, 5 cm
NY = 6, 5 cm
DU = 6 cm
(UG) // (NY )

CalculeDG (arrondi aumillimètre près).

b)

K

M

S

I

R

Données :
KS = 5m
KM = 6m
MS = 4m
KR = 2, 5m
(IR ) // (MS)

Calcule IR (arrondi aumillimètre près).

EXERCICE 49 :

a)

O

P

Q

N

M

Données :

OM = 8 cm
OP = 16 cm
OQ = 18 cm
PQ = 15 cm

(MN) // (QP)

CalculeMN.

b)

R
V

T

S

U

Données :
(US) // (TV )
RU = 8, 5m
RV = 12m
TV = 9, 5m
RT = 6m

Calcule RS (arrondi au dixième de m).
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EXERCICE 50 :

a)

Y

UL

C K

Données
YC = 5, 2 cm
YK = 6, 2 cm
LU = 8, 4 cm
YL = 12 cm
(CK ) // (LU)

Calcule Y U (arrondi au dixième de cm).

b)

S

M

T
H

A

Données :
SA = 18 cm; SM = 24 cm
ST = 26 cm;MT = 16 cm

(AH) // (MT )

Calcule SH.

EXERCICE 51 :

a)

L

D

I

N

U

Données :
DL = 8, 5m
DI = 5, 1m
LI = 8, 2m
UL = 3, 5m
(UN) // (DI)

CalculeUN.

b)

R

D

I

M

A

Données :
MR = 4, 5 cm
RI = 5 cm
AR = 2, 5 cm
ID = 6 cm
(MA) // (DI)

Calcule RD (arrondi au dixième de cm).

EXERCICE 52 :

a)

J

D

I
U

E

Données :
JD = 6, 4 cm
JI = 5, 8 cm
EU = 2, 8 cm
JE = 2, 5 cm
(UE) // (DI)

CalculeUJ puis ID (arrondis au millimètre près).

b)
H

E

M

I

L

Données :
HE = 3, 4metHM = 4, 8m
LH = 1, 6met (MA) // (DI)

Calcule IH (arrondi aumillimètre près).
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V − Calcul de volume

EXERCICE 53 : Calcule le volume des solides suivants :

a)

A

B

C

D

E
F

G

H

ABCDEFGH est un pavé droit tel que :
AB = 11 cm,BC = 6 cm et AE = 5 cm.

b)

S

A
B

C
D

H

SABCD est une pyramide à base
rectangulaire telle que :
• AB = 5 cm et AD = 3 cm,
• SH = 8 cm.

c)

O 3m

12
m

S

Arrondis aum3.

EXERCICE 54 : Calcule le volume des solides suivants :

a)

T

A

M

I

Y

O

7
cm

10 cm

8 cm
6 cm

TAMIYO est un prisme droit.

b)

2,5 m

6m
c)

O
1,2 m

10
m

S

Arrondis aum3

EXERCICE 55 : Calcule le volume des solides suivants :

a)

T

X

Y

U

S

W

V

R

2
cm

3,5 cm

7,
5
cm

RSTUVWXY est un pavé droit.

b)

K

I

N

G

KING est unepyramide à base tri-
angulaire telle que :
• KI = 6 cm;NG = 5 cm;
• IN = 4 cm; IG = 3 cm.

c)

O 1,5 c
m

S

6 cm

Arrondis au cm3.
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EXERCICE 56 : Calcule le volume, arrondi au dixième si nécessaire, des solides suivants :

a)

U G

NY

D

H

DUGNY est une pyramide à
base carrée UGNY telle que :
UG = 6, 5 cm etDH = 8, 2 cm.

b)

A
B

C

D

E
F

G

H

ABCDEFGH est un pavé droit tel
que AB = 7, 5 m, BC = 3, 2 m et
AE = 5, 5m.

c)

S

C

D

A

B

O

ABCD est un rectangle tel que
CD = 5 cm et AD = 8 cm.
La hauteur de la pyramide [SO]
mesure 7 cm.

EXERCICE 57 : Calcule le volume, arrondi au dixième si nécessaire, des solides suivants :

a)

4 cm 3 c
m

6
cm

B

A

C

E

D

F

b)

O

8
cm

3,5 cm

c)

S

A
B

C
D

H

SABCD est une pyramide à base
rectangulaire telle que :

• AB = 10 cm et AD = 7 cm,
• SH = 9 cm.

EXERCICE 58 : Calcule le volume des solides suivants :

a)

A B

C

S

H

SABC est une pyramide a base
triangulaire telle que :
• ABC est un triangle rectangle
enB,

• AB = 6 cm; BC = 5 cm;
SH = 7, 5 cm.

b)

T

X

Y

U

S

W
V

R
2 cm 3,5

cm

7,5
cm

RSTUVWXY est un pavé droit.

c)

O
4,5 cm

15
cm

S

Arrondis le volume au cm3.
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VI − Développements & factorisations

EXERCICE 59 : Développe et réduis les expressions suivantes :

A = 4(5x + 11) B = (7x + 2)(10x + 4) C = (3x + 8)(2x − 5)
D = 10x (9x − 6) E = (4x − 1)(6x + 5) F = (3x − 7)(2x − 1)

EXERCICE 60 : Développe et réduis les expressions suivantes :

G = 6(5g − 11) H = (8h + 9)(h + 10) I = (3i + 7)(11i − 2)
J = 4(7j + 12) K = (5k − 1)(6k + 3) L = (10ℓ − 1)(9ℓ − 8)

EXERCICE 61 : Développe et réduis les expressions suivantes :

M = 10(6 + 9x ) N = (7 + 3x )(4x + 5) O = (11 + 4x )(2− 6x )
P = 12x (3− 2x ) Q = (4− 3x )(1 + 5x ) R = (2− 6r )(3− 4r )

EXERCICE 62 : Développe et réduis les expressions suivantes :

S = 7(3− 6s ) T = (4 + 3t )(9 + 5t ) U = (10u + 6)(2− u )
V = 20v (8 + 2v ) W = (5−w )(7w + 3) X = (y − 8)(2− 4y )

EXERCICE 63 : Factorise les expressions suivantes :

A = 4x 2 + 7x B = 4x 2 + 20 C = 8x 2 − 11x D = 10x − 30
E = 6x + 5x 2 F = 14− 21x G = 13g 2 − 10g H = 8h + 25h 2

EXERCICE 64 : Factorise les expressions suivantes :

I = 6i 2 + 24 J = 15− 10j 2 K = 36 + 18k L = 11ℓ − 14ℓ2

M = 9m 2 + 18 N = 4n − 17n 2 O = 7o 2 + o P = 6p + 6

EXERCICE 65 : Factorise les expressions suivantes :

Q = 5q − 73q 2 R = r 2 + 93r S = 13s + 13 T = 15t 2 + 5
U = u 2 − u V = 14v 2 + 21v W = 45w − 25w 2 x = 9x 2 + 9x

VII − Calcul fractionnaire

EXERCICE 66 : Calcule (en détaillant) et donne le résultat sous forme irréductible :

A = 4
7 + 2

3 B = 10
9 ÷

2
3 C = 11

4 ×
8
5 D = 9

5 −
1
2

EXERCICE 67 :

1. Calcule
7
2 de 52 L.

2. Calcule 30% de 90AC.

3. Calcule
3
4 de 500 personnes.

4. Calcule 70% de 60 kg.

EXERCICE 68 : Calcule (en détaillant) et donne le résultat sous forme irréductible :

A = 7
3 −

8
11 B = 4

13 ×
5
2 C = 10

4 ÷
7
6 D = 20

9 + 7
4
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EXERCICE 69 :

1. Calcule
4
10 de 62 cL.

2. Calcule 80% de 320AC.

3. Calcule
5
6 de 900 personnes.

4. Calcule 20% de 140 g.

EXERCICE 70 : Calcule (en détaillant) et donne le résultat sous forme irréductible :

A = 7
3 ×

8
11 B = 4

13 + 5
2 C = 10

4 −
1
6 D = 4

9 ÷
11
3

EXERCICE 71 :

1. Calcule 12% de 540AC.

2. Calcule
2
5 de 80 kg.

3. Calcule
4
6 de 900 L.

4. Calcule 90% de 870 personnes.

EXERCICE 72 : Calcule (en détaillant) et donne le résultat sous forme irréductible :

A = 7
3 ÷

2
9 B = 4

12 −
3
2 C = 10

4 + 1
5 D = 7

6 × 8

EXERCICE 73 :

1. Calcule 45% de 82AC.

2. Calcule
1
4 de 70 kg.

3. Calcule
3
5 de 900 L.

4. Calcule 65% de 500 personnes.

EXERCICE 74 : Calcule (en détaillant) et donne le résultat sous forme irréductible :

A = 7
3 + 2

9 B = 3
12 ÷ 8 C = 10

4 −
1
5 D = 9× 7

6

EXERCICE 75 :

1. Calcule 82% de 540AC.

2. Calcule
9
10 de 120 L.

3. Calcule
4
5 de 900 L.

4. Calcule 10% de 560 personnes.

EXERCICE 76 : Calcule (en détaillant) et donne le résultat sous forme irréductible :

A = 11
3 ÷ 7 B = 4

11 −
3
5 C = 10

4 + 5 D = 7
9 × 3

EXERCICE 77 : Calcule (en détaillant) et donne le résultat sous forme irréductible :

A = 12× 11
3 B = 2

9 + 1
10 C = 10

4 ÷
5
2 D = 7

9 −
11
6

E = 11
3 ÷ (−4) F = 1

3 + 2
5 ×

4
3 G = 1

4 ×
(4

9 −
1
3

)

H =
(7

3 + 5
)

× 9
2
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VIII − Équations

1. Résolution

EXERCICE 78 : Résous les équations suivantes :

a) 4x = 60 b) x − 4 = 25 c) x + 9 = 20 d) 3x = 40
e) 10x − 5 = 13 f) 4x + 3 = 21 g) 7x + 9 = 18 h) 6x − 24 = 0

EXERCICE 79 : Résous les équations suivantes :

a) 8a = 56 b) b + 7 = 10 c) c − 14 = 9 d) 11d = 38
e) 2e − 5 = 14 f) 12f + 1 = 49 g) 3g − 8 = 0 h) 5h + 6 = 0

EXERCICE 80 :

1. Le nombre 5 est-il solution de l’équation : 4x 2 − 3 = 97?
2. Le nombre−3 est-il solution de l’équation : 7x 2 + 2 = 65?
3. Le nombre 10 est-il solution de l’équation : 3x 2 − 4x + 7 = 10?
4. Le nombre−2 est-il solution de l’équation : 4x 2 + 3x − 1 = 9?

EXERCICE 81 :

1. Le nombre 2, 5 est-il solution de l’équation : 6a 2 + 1 = 38?
2. Le nombre−1, 2 est-il solution de l’équation : 4b 2 − 3, 5 = 2, 26?
3. Le nombre 4, 5 est-il solution de l’équation : 2c 2 + 10c − 4, 5 = 1?
4. Le nombre−0, 2 est-il solution de l’équation : 5d 2 − 2d + 4, 4 = 5?

EXERCICE 82 : Résous les équations suivantes :

a) 1, 2x = 9, 6 b) x − 4, 7 = 10, 9 c) x + 2, 9 = 3, 2 d) 7, 5 = 45
e) 2x + 3, 2 = 10, 7 f) 4x − 7, 8 = 15 g) 3, 5x − 1, 2 = 12, 8 h) 7x + 2, 3 = 0

EXERCICE 83 : Résous les équations suivantes :

a) 45 = 9x b) 7 = x + 2 c) 19 = x − 5 d) 17 = 13x
e) 5 + x = 28 f) 6− x = 14 g) 30− 4x = 6 h) 65 + 5x = 0

EXERCICE 84 : Résous les équations suivantes :

a) 38 = 2y b) 41 = u − 12 c) 9, 5 = v + 3, 7 d) 20 = 2, 5w
e) 7− z = 15 f) 23 + 3x = 15 g) 50 = 10x + 16 h) 0 = 14− 3x

EXERCICE 85 :

1. Le nombre 7 est-il solution de l’équation :
15
14x = 10?

2. Le nombre 11 est-il solution de l’équation :
8
11x = 8?

3. Le nombre 5 est-il solution de l’équation :
24
30x = 4?

4. Le nombre 8 est-il solution de l’équation :
13
8 x = 104?

104− Cours 4e (2020-2021) ANNEXE B : EXERCICES DE BASE



EXERCICE 86 : Résous les équations suivantes :

a)
8
9x = 8 b)

−7
2 x = −7 c) x − 4

5 = 2
3 d) x + 1

6 = 10
4

e) x + 11
13 = 1

2 f) x − 2
5 = 4 g)

3
2x = 7 h)

8
11x = 15

EXERCICE 87 : Résous les équations suivantes :

a)
2
7x = 10 b)

−1
2 x = 15 c)

4
3x = 7

8 d) πx = 8

e) 2x − 1
5 = 4

5 f)10x + 2
3 = 7

4 g)
3
2x + 5 = 14 h)

1
10x −

4
7 = 1

6

EXERCICE 88 : Résous les équations suivantes :

a) 2(4x + 3) = 6 b) 7(5x − 3) = 2 c) 8(2x + 1) = 5 d) 9(2x − 10) = 23
e) 7(3− 2x ) = 30 f) 5(9 + 2x ) = 28 g) 10(5 + x ) = 60 h) 6(4− 3x ) = 50

EXERCICE 89 : Résous les équations suivantes :

a) 4x = 12− 2x b) 16x = 15 + 6x c) 20x = 15x + 40 d) 14x = 6x − 16
e) 24x + 8 = 14x + 20 f) 17x − 3 = 11x + 19 g) 20x + 13 = 16x − 5 h) 23x − 3 = 20x − 15

2. Mise en équation

EXERCICE 90 :

D C

BA M

ABCD est un rectangle de longueur 10 cm et de largeur 6 cm.M est un point de [AB].
Le but de cet exercice est de trouver où placer le point M pour que l’aire de AMD soit égale au quart de l’aire de
ABCD.

On note x la mesure de la longueur de [AM].
1. Calcule l’aire de ABCD.

2. Exprime en fonction de x l’aire de AMD.

3. Traduis par une équation la phrase « l’aire de AMD est égale au quart de l’aire de ABCD »

4. Résous cette équation.

5. Conclus.

EXERCICE 91 : Le coût d’une course en taxi est la somme d’un montant fixe, qui est le forfait de prise en charge,
et d’un montant dépendant du nombre de kilomètres parcourus. Le forfait de prise en charge s’élève à 2,20AC et le
prix du kilomètre est de 1,40AC.

Un client a payé 23,20AC, calcule la distance parcourue par le taxi.
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EXERCICE 92 :HULK est un rectangle de largeur 2x + 5 cm et de longueur 20 cm.

Quelle doit être la valeur de x pour queHULK soit un carré? Justifie.

EXERCICE 93 : difficile, dans ton cahier
Une salle de cinéma peut accueillir 80 personnes assises. Lors d’une séance, la salle est remplie et la recette s’élève
à 595AC.

Le tarif plein pour une place est de 8AC et le tarif réduit est de 5AC.

Quel est le nombre de places vendues au tarif plein? Justifie.

EXERCICE 94 :On considère le programme de calcul suivant :

a) Choisir un nombre.
b) Multiplier ce nombre par 10.
c) Ajouter 13 à ce produit.
d) Écrire le résultat.

Quel nombre doit-on choisir pour que le résultat obtenu soit 30?

EXERCICE 95 :

A B

C

D

EF

//

//
3
cm

5
cm

Quelle doit être la valeur de FE pour que le périmètre de la figure ABCDEF ci-dessus soit égale à 44 cm?

EXERCICE 96 :

A BC

G F D

/

/

/

/

// //

//

10,5 cm

La figure n’est pas tracée en vraie grandeur.

Sur la figure ci-dessus, le carré ACFG et le triangle équilatéralBDC ont le même périmètre.

Quelle est la mesure d’un côté du triangle?

EXERCICE 97 : ABCD est un rectangle tel que AB = 18met AD = 8m.
M etN sont des points respectivement de [AB] et [AD] tels que AMN soit un triangle rectangle isocèle en A.

Où faut-il placer le pointM pour que AMN etMND aient la même aire?

106− Cours 4e (2020-2021) ANNEXE B : EXERCICES DE BASE



IX − Nombres relatifs & repérage

EXERCICE 98 : Sans utiliser de calculatrice, complète les tableaux suivants :

Tableau n˚1 : compter de 2 en 2

−2 0 2

Tableau n˚2 : compter de 0,1 en 0,1

0 0,1

Tableau n˚3 : compter de 0,5 en 0,5

−0,5 0

Tableau n˚4 : compter de 1,5 en 1,5

0 1,5

Tableau n˚5 : compter de 0,2 en 0,2

0 0,2

Tableau n˚6 : compter de 0,25 en 0,25

0 0,25

EXERCICE 99 : Complète les graduations des droites suivantes :

a)
| | | | | | | | | | | | | | |

0 1

b)
| | | | | | | |

0 1

c) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

0 5

d)
| | | | | | | | | | | | | | |

0 2

e) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

0 0,1

f) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

0 0,5

g)
| | | | | | | | | | | | | | |

0 0,2

h) | | | | | | | | |

0 0,25
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EXERCICE 100 :

a)

| | | | | | | |

0 1

1. Indique combien représente un carreau : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Place les points A(1, 75) etB(−2, 25).

b)

| | | | | |

0 24

1. Indique combien représente un carreau : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Place les points C (32) ;D(52) et E(−12).

EXERCICE 101 : Dans chaque cas, donne l’abscisse des points A,B, C etD :

a)

| | | | | | |

0 1

A
×

B
×

C
×

D

A(. . . . . . . . .) B . . . . . . . . .) C (. . . . . . . . .) et D(. . . . . . . . .).

b)

| | | | | | | |

0 2

A B
×

C
×

D
×

A(. . . . . . . . .) B . . . . . . . . .) C (. . . . . . . . .) et D(. . . . . . . . .).

EXERCICE 102 : Donne les coordonnées des points suivants :

×
A

×

B

×

C

×
D

×
E

×
F

×
G

×

H

×

I

×J

1 2 3 4 5−1−2−3−4−5
−1

−2

−3

−4

1

2

3

4

5

0

A(. . . . . . ; . . . . . .) F (. . . . . . ; . . . . . .)

B(. . . . . . ; . . . . . .) G(. . . . . . ; . . . . . .)

C (. . . . . . ; . . . . . .) H(. . . . . . ; . . . . . .)

D(. . . . . . ; . . . . . .) I(. . . . . . ; . . . . . .)

E(. . . . . . ; . . . . . .) J(. . . . . . ; . . . . . .)
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EXERCICE 103 : Pour chaque repère, donne les coordonnées des points A,B, C etD :

1 2 3 4 5−1−2−3−4−5
−1
−2
−3

1
2
3
4
5

×
A

×
B

×
C

×
D

0

1 2 3 4 5−1−2−3−4−5−6
−1

−2

−3

1

2×
A

×
B

×
C

×
D

0

A(. . . . . . ; . . . . . .) C (. . . . . . ; . . . . . .) A(. . . . . . ; . . . . . .) C (. . . . . . ; . . . . . .)
B(. . . . . . ; . . . . . .) D(. . . . . . ; . . . . . .) B(. . . . . . ; . . . . . .) D(. . . . . . ; . . . . . .)

EXERCICE 104 :

1 2 3−1−2−3
−1

−2

−3

1

2

3 ×
A

×
B

×
C

× D

×

E

0

À côté des points A, B, C , D et E , écris leur co-
ordonnées.

1 2 3−1−2−3 −1
−2
−3
−4
−5
−6

1
2
3
4
5
6
7

0

Dans ce repère, place les points F (2 ; 4, 5),G(−1, 5 ; −3, 5)
etH(1, 5 ; 0).

EXERCICE 105 :
Écris les coordonnées de chaque point :

×
A

×
B

×

C

×
D

×

E

×
F

×

G

×
H

0 1

1

A(. . . . . . ; . . . . . .) E(. . . . . . ; . . . . . .)
B(. . . . . . ; . . . . . .) F (. . . . . . ; . . . . . .)
C (. . . . . . ; . . . . . .) G(. . . . . . ; . . . . . .)
D(. . . . . . ; . . . . . .) H(. . . . . . ; . . . . . .)

0 1

1

a. Place les points A(−2 ; 1), B(−4 ; 3), C (5 ;−3), D(−5 ; 0),
E(0 ;−2) et F (6 ; 1).

b. Place le milieu T du segment [BF ].
c. Quelles sont ses coordonnées :

T (. . . . . . . . . ; . . . . . . . . .).

ANNEXE B : EXERCICES DE BASE Cours 4e (2020-2021)− 109



EXERCICE 106 :

1 2 3 4−1−2−3−4−5
−1
−2
−3
−4
−5

1
2
3
4

×
T

×
U

×
R

×
I

×
N×

G

0

1. Donne les coordonnées des points marqués :

T (. . . . . . ; . . . . . .) I(. . . . . . ; . . . . . .)
U(. . . . . . ; . . . . . .) N(. . . . . . ; . . . . . .)
R (. . . . . . ; . . . . . .) G(. . . . . . ; . . . . . .)

2. Place dans le repère les points C (−3.5 ; 0),
R ′(−4 ;−2), Y (0 ;−0, 5), P(1, 5 ; 1), T ′(−1, 5 ; 2, 5)
etO(3 ;−3, 5).

3. Dans ce repère, place enfin le point A d’abscisse 0, 5
et d’ordonnée 2, 5.

1 2 3 4−1−2−3−4−5
−1
−2
−3
−4
−5

1
2
3
4

×T

×

H

×
A

×
L

×
E

×
S

0

1. Donne les coordonnées des points marqués :

T (. . . . . . ; . . . . . .) L(. . . . . . ; . . . . . .)
H(. . . . . . ; . . . . . .) E(. . . . . . ; . . . . . .)
A(. . . . . . ; . . . . . .) S(. . . . . . ; . . . . . .)

2. Place dans le repère les points E ′(−3, 5 ; 0),
S′(−4 ;−2), T ′(0 ;−0, 5), G(1, 5 ; 1), R (−1, 5 ; 2, 5)
et E ′′(3 ;−3, 5).

3. Dans ce repère, place enfin le pointC d’abscisse 0, 5
et d’ordonnée 2, 5.

EXERCICE 107 :

1 2 3 4−1−2−3−4−5
−1
−2
−3
−4
−5

1
2
3
4

×

P

×
Y

×
T

×
H

×
A

×
G

0

1. Donne les coordonnées des points marqués :

P(. . . . . . ; . . . . . .) H(. . . . . . ; . . . . . .)
Y (. . . . . . ; . . . . . .) A(. . . . . . ; . . . . . .)
T (. . . . . . ; . . . . . .) G(. . . . . . ; . . . . . .)

2. Place dans le repère les points O(−4 ; 0),
R (−4, 5 ;−1, 5), E(−1 ; 3), G′(0 ;−0, 5),
R ′(2, 5 ; 4, 5) et E ′(3, 5 ;−2, 5).

3. Dans ce repère, place enfin le point C d’ordonnée
−4, 5 et d’abscisse−1, 5.

1 2 3 4−1−2−3−4−5
−1
−2
−3
−4
−5

1
2
3
4

×G

×
A

×
L

×
O

×
I

×
S

0

1. Donne les coordonnées des points marqués :

G(. . . . . . ; . . . . . .) O(. . . . . . ; . . . . . .)
A(. . . . . . ; . . . . . .) I(. . . . . . ; . . . . . .)
L(. . . . . . ; . . . . . .) S(. . . . . . ; . . . . . .)

2. Place dans le repère les points F (−2, 5 ; 0),
R (4 ;−1, 5), A′(0 ; 4), N(−3 ; 1, 5), C (3, 5 ; 2, 5)
et E(−3, 5 ;−0, 5).

3. Dans ce repère, place enfin le point E ′ d’ordonnée
−4, 5 et d’abscisse 1, 5.
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EXERCICE 108 :

1 2 3 4−1−2−3−4−5
−1
−2
−3
−4
−5

1
2
3
4

×

C

×
R

×
Y

×
P

×
T

×
O

0

1. Donne les coordonnées des points marqués :

C (. . . . . . ; . . . . . .) P(. . . . . . ; . . . . . .)
R (. . . . . . ; . . . . . .) T (. . . . . . ; . . . . . .)
Y (. . . . . . ; . . . . . .) O(. . . . . . ; . . . . . .)

2. Place dans le repère les points G(−4 ; 0),
A(−4, 5 ;−1, 5), M(−1 ; 3), I(0 ;−0, 5), Q(2, 5 ; 4, 5)
et E(3, 5 ;−2, 5).

3. Dans ce repère, place enfin le point S d’ordonnée
−4, 5 et d’abscisse−1, 5.

1 2 3 4−1−2−3−4−5
−1
−2
−3
−4
−5

1
2
3
4

× P

×
A

×
T

×
R

×
O

×
N

0

1. Donne les coordonnées des points marqués :

P(. . . . . . ; . . . . . .) R (. . . . . . ; . . . . . .)
A(. . . . . . ; . . . . . .) O(. . . . . . ; . . . . . .)
T (. . . . . . ; . . . . . .) N(. . . . . . ; . . . . . .)

2. Place dans le repère les points Y (−2, 5 ; 0),
M(4 ;−1, 5), I(0 ; 4), Q(−3 ; 1, 5), U(3, 5 ; 2, 5)
et E(−3, 5 ;−0, 5).

3. Dans ce repère, place enfin le point S d’ordonnée
−4, 5 et d’abscisse 1, 5.

EXERCICE 109 : Place les points suivants dans le repère ci-dessous :

0

−2

−4

−6

2

4

6

−2 −1, 5 −1 −0, 5 0, 5 1 1, 5 2

A(1, 5 ; 2)

B(2 ; −2)

C (0, 75 ; 5)

D(−1, 25 ; −4)

E(−1, 75 ; 6)

F (1, 25 ; −3)

G(−1 ; −6)

H(2 ; −5)
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TÂCHES COMPLEXES
Annexe

C
EXERCICE 1 : Anne-Marie décide de ranger ses recettes de cuisine dans un classeur.

Elle numérote toutes les pages en commençant par le numéro 1.
La dernière page porte le numéro 972.

Combien de fois a-t-elle écrit le chiffre 7?

EXERCICE 2 : Leia calcule à l’aide d’une calculatrice le quotient de 100 par 21. L’écran affiche beaucoup de chiffres
après la virgule.

Quel est le cent-cinquantième chiffre après la virgule? Justifie ta réponse.

EXERCICE 3 (SUR CETTE FEUILLE) : Calcule le périmètre de la figure suivante :

11 m

6
m

3
m

Tous les angles sont droits.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EXERCICE 4 :

Il a fallu 120 cm de ruban, dont 28 cm pour le nœud, pour faire ce paquet cadeau ayant la forme d’un cube.

Quel est le volume de ce cadeau, en cm3?
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EXERCICE 5 : Les points A,B et E sont-ils alignés? Justifie.

A B E

C

D

// //

//

// //

31˚

EXERCICE 6 : Lors de ses entraînements de football, Karima doit courir 5 fois le parcoursDAB le plus rapidement
possible. On représente ce terrain de football par le rectangle ABCD. La figure est à l’échelle.

bb b

A B

CD

100 m

60
m

Calcule la distance, arrondie aumètre près, que Karima parcourt lors de cet exercice.

EXERCICE 7 (SUR CE TD) : Calcule l’aire d’un losange de côté 13 cm dont une des diagonales mesure 24 cm.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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EXERCICE 8 :
6 m

4
m

35
m

On s’intéresse dans cet exercice au réservoir de la fusée JBC-2019, nouveau
prototype de fusée interplanétaire.

Le volume de ce réservoir est-il suffisant pour que les moteurs de la fusée
fonctionnent pendant 10 minutes, sachant que ces moteurs consomment
1 500 litres de carburant par seconde?

EXERCICE 9 :

Anton a installé des étagères dans un coin de sa chambre. Il décide de poser une porte
pour fermer cet espace de rangement et de fixer un grand miroir rectangulaire sur
cette porte en laissant 35 cm entre les bords haut et bas du miroir et de la porte, et
8 cm entre les bords gauche et droit du miroir et de la porte.

Quelles sont les dimensions du miroir?

EXERCICE 10 : Martial déménage : il doit sortir de l’appartement qu’il quitte son armoire qui a une hauteur de
2,40m et une profondeur de 80 cm. L’armoire se trouve dans une pièce de 2,50m de haut et l’unique porte de cette
pièce a une hauteur de 2m.

Martial doit-il démonter son armoire pour son déménagement?

EXERCICE 11 : Les terrains A et B ont la même aire. Le terrainB est un carré :

A

60m

25
m

52 m

B

Quel terrain a le plus grand périmètre?
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EXERCICE 12 : Jean-Baptiste cultive des céréales dans un champ rectangulaire d’une longueur de 500m et d’une
largeur de 300 m.

Il souhaite faire traverser son champ par une route d’une largeur uniforme et aux bords parallèles comme l’indique
le schéma ci-dessous (la route sera la partie grise) :

10m

Il réalisera la construction de cette route à condition qu’il perde moins de 2% de sa surface cultivable.

Va-t-il construire cette route?

EXERCICE 13 :

A N

GI

E

B
L

HANGAR

Données :

• AE = 30m,
• BE = 16m,
• A, B etG sont alignés,

• FG = 17m.

Un hangar est situé sur un terrain rectangulaire GIAN. Calcule la longueur nécessaire pour clôturer ce terrain, sa-
chant qu’on nemet pas de clôture le long des murs du hangar (on cloture donc le long de la ligne brisée LIGNE).
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ALGORITHMIE DÉBRANCHÉE
Annexe

D

I − Répétitions (environ 2h)

EXERCICE 1 : Une suite de couleurs est codée par ses initiales : R pour rouge, V pour vert, B pour bleu. S’il y a 2
rouge à suivre on écrit 2R au lieu de R R, s’il y a 3 bleu on note 3B.

Exemple : Voici une suite :

R R R B V V B

Cette suite peut se coderR R R B V V B ou plus simplement 3R 1B 2V 1B, pour 3 rouge, 1 bleu, 2 vert, 1 bleu.

1. Colorie les bulles en suivant le code :

⋄ 2B 2V 3R 1V 2B :
⋄ 2V 4B 3V 1R :
⋄ 5B 1V 4R :

2. Trouve le code des suites de couleurs. Quand deux couleurs se suivent, utilise notre raccourci!

R B B V V V B R R

B B V R V R R B R R R R

B R R R R V B V V

EXERCICE 2 : Les directions sont codées suivant leur initiale :N pour nord, S pour sud, E pour est etO pour ouest.
Si je fais deux pas de suite vers le nord, j’écris 2N au lieu de N N. Si je fais cinq pas vers l’ouest, j’écris 5O.

1. Je pars du point A et j’avance suivant le code 3E 1N 2O 2N 7E 2S. Trace mon chemin en bleu.

A

B

C

D

E F
O E

S

N

À quel point suis-je arrivé? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Je repars du point A avec le code 1O 4N 6E 2N 2E 2S 2E 2S. Trace mon chemin en vert.

À quel point suis-je arrivé? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Écris le code du chemin allant du point A′ au point B′, puis celui du point A′ au point C ′ :

116− Cours 4e (2020-2021) ANNEXE D : ALGORITHMIE DÉBRANCHÉE



A′

B′

C ′
O E

S

N

⋄ de A′ àB′ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

⋄ de A′ à C ′ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EXERCICE 3 : Mon chemin est codé selon les instructions suivantes : 1A pour avancer d’un pas, 2A pour avancer
de deux pas, 3A pour trois pas. . .Gm’indique de pivoter sur la gauche sans avancer et Dm’indique de pivoter sur
la droite sans avancer. Par exemple, 3A G 2A D 2Am’indique que je dois avancer de trois pas, pivoter sur la gauche,
avancer de deux pas puis pivoter sur la droite et enfin avancer de deux pas.

Voici les deux schémas utilisés dans cet exercice :

P

R

V

S

T

U

P ′

S′

Schéma A Schéma B

1. Schéma A : Les questions (a) et (b) utiliseront les points P, R ,S, T ,U et V ci-dessous.

(a) Je pars du point P en regardant dans la direction de la flèche et j’avance suivant les instructions 3A G 1A D
2A D 2A G 3A. Trace mon chemin en bleu.

À quel point suis-je arrivé? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(b) Je repars du point P avec les instructions 1A D 3A G 2A G 1A D 2A D 1A. Trace mon chemin en vert.

À quel point suis-je arrivé? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Schéma B : Écris le code d’un chemin qui part du point P ′ et arrive au point S′ sans passer par les cases noires

(plusieurs chemins sont possibles. . . ) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Est-il possible de trouver un chemin sans jamais tourner à droite? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Si oui, trace-le d’une autre couleur sur le schéma ci-dessus.

EXERCICE 4 : Une couleur est codée par son initiale : R pour rouge, V pour vert, B pour bleu. Comme précédem-
ment, s’il y a 2 rouge à suivre on écrit 2R au lieu deRR, s’il y a 3 bleu on note 3B. Voici unmotif avec des répétitions :
R V R V R V que l’on code par 3(R V), c’est-à-dire que l’on répète trois fois le motif R V. Voici un autre motif avec des
répétitions : 2R B 2R B 2R B que l’on code par 3(2R B), c’est-à-dire que l’on répète trois fois le motif R R B.

1. Colorie les bulles en suivant le code :

— 4(B V) 2B 5(R B) :

— 2R 3(B V) 2(B R V) 3(B R) :

— 2(R V B) 3(2B V) B 2(V R) :
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2. Trouve le code des suites de couleurs suivantes. Quand des motifs se répètent, utilise notre raccourci!

R B R B V R V R V R

B B V B B V B B B V R V R V

B R V B R V R B R B R B R B R

1re ligne : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2e ligne : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3e ligne : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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II − Si . . . alors . . . sinon .. . (environ 1h)

Le test si . . . alors . . . sinon . . . permet d’exécuter des instructions différentes suivant la réalisation ou non d’une
condition. On schématise ce test par un diagrammeavec un losange (à gauche) ; on peut aussi écrire les instructions
ligne par ligne (à droite).

Condition
réalisée?

des instructions

d’autres
instructions

oui

non
Si la condition est réalisée, alors :

on effectue des instructions
sinon :

on effectue d’autres instructions

Exemple : Voici des instructions qui, à partir des nombres a et b , testent si a est supérieur ou égal à b , et renvoient le
plus grand :

Est-ce que
a > b ?

Demander a et b

Renvoyer a

Renvoyer b

oui

non

Demander a et b .
Si a > b , alors :

renvoyer a
sinon :

renvoyer b

EXERCICE 5 :

1. Comprends et explique ce que font les instructions
suivantes :

Est-ce que
m > 10?

Demander trois
notes a , b et c

Calculer

m = a + b + c

3

Afficher
“Bravo tu as réussi

ton examen”

Afficher
“Tu as raté
ton examen.”

oui

non

2. Comprends les instructions suivantes, puis recopie
et complète la table des valeurs renvoyées pour
toutes les valeurs de x comprises entre 1 et 10.

Est-ce que
x est pair?

Entrée : x

Sortie :
x
2

Sortie : 3 × x

oui

non

entrée x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
sortie
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3. Grâce au diagramme ci-contre, ex-
plique la réduction calculée par cet al-
gorithme en fonction de l’âge.

4. Écris les instructions des questions
précédentes sous la forme « ligne par
ligne ».

Est-ce que
a 6 20?

Entrée : âge a

Afficher
“Réduction 50%”

Est-ce que
a > 60

Afficher
“Réduction 30%”

Afficher
“Pas de
réduction”

oui

non

oui

non

EXERCICE 6 : Dessine le diagramme des commandes qui permet de répondre aux problèmes suivants :

1. On demande l’âge d’une personne. Soit elle est majeure et alors l’ordinateur répond « Vous êtes majeur »; soit il
dit « Vous serez majeur dans . . . années ».

2. On demande deux durées de course d’une nageuse (en secondes).
— L’ordinateur affiche sa meilleure performance;
— Si elle est inférieure ou égale à 100, il affiche en plus « Bravo, tu bats le record! » ;
— sinon il affiche « Tu es à . . . secondes du record ».

3. Refais le même exercice avec trois durées.

4. On demande un entier x , l’ordinateur renvoie un autre entier. Tu trouves ci-dessous les premiers exemples d’en-
trée/sortie de ce programme :

entrée x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
sortie 2 3 6 5 10 7 14 9 18 11 22 13

EXERCICE 7 :

1. (a) On considère l’initialisation x ← 7, puis les instructions suivantes :
si x > 10 alors :

x ← x − 3
sinon :

x ← 2× x

Martial
Combien vaut x à la fin?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(b) Reprends la même question en partant de x ← 12 : à la fin, x = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(c) Trouve deux valeurs initiales de x qui donnent le même résultat final :

Les valeurs x = . . . . . . et x = . . . . . . donnent le même résultat final . . . . . . . . .

2. (a) On considère l’initialisation x ← 7, puis les instructions suivantes :
si x est impair et x > 10 alors :

x ← x + 4
si x est impair et x < 10 alors :

x ← x + 3
si x est pair et x > 10 alors :

x ← x + 2
si x est pair et x < 10 alors :

x ← x + 1

Martial
Combien vaut x à la fin?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Combien vaut x maintenant? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(b) Reprends la même question en partant de x ← 12 : à la fin, x = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(c) Trouve deux valeurs initiales de x qui donnent le même résultat final :

Les valeurs x = . . . . . . et x = . . . . . . donnent le même résultat final . . . . . . . . .
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EXERCICE 8 : Quelle sera la valeur de x à la fin de chacune des instructions suivantes?

1. Instruction n° 1 :
x ← 1
répéter 10 fois :

x ← x + 1

À la fin, x = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Instruction n° 2 :
x ← 1
répéter 10 fois :

x ← 2× x

À la fin, x = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Instruction n° 3 :
x ← 1
répéter 10 fois :

si x est pair alors :
x ← x + 1

sinon :
x ← x + 3

À la fin, x = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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III − Boucles (environ 1h)

EXERCICE 9 (DANS TON CAHIER) :

1. Écris un programme de compte à rebours : demande une valeur n (par exemple 10), puis affiche la liste de dé-
compte jusqu’à 0 (par exemple 10, 9, 8,. . . , 0).

2. Écris un algorithme qui cherche le plus grand entier n tel que n × n 6 20 000.
3. Trouve un algorithme qui renvoie le plus petit entier n tel que 2n > 1 000 000 (tu peux par exemple initialiser
une variable à 2 et la multiplier par 2 autant de fois que nécessaire).

4. Écris la suite d’instructions qui teste si un nombre est premier : demande un entier n et utilise un test « est-ce
que i divise n ? ». On rappelle qu’un entiern est premier s’il n’a pas de diviseurs autres que 1 et n .

Une boucle « pour » permet de parcourir un par un tous les éléments d’une liste. Voici un exemple :

Pour i allant de 1 à 10, faire :
afficher i × i .

La variable i va prendre successivement les valeurs 1, puis 2, puis 3,. . . jusqu’à 10. Ce petit programme affiche les
i × i , c’est-à-dire dans cet ordre 1, puis 4, puis 9,. . . jusqu’à 10× 10 = 100.
La syntaxe générale est (pour a et b entiers positifs (a < b )) :

Pour i allant de a à b , faire :
instruction,
autre instruction,

...

L’entier i va successivement prendre la valeur a , puis a + 1,. . . jusqu’à l’entier b .

EXERCICE 10 (DANS TON CAHIER) :

1. Construis une boucle qui affiche les produits 2 × x , 3 × x , . . . , 20 × x (où x est un nombre à demander à
l’utilisateur).

2. Construis une boucle qui calcule la somme 1×1×1 + 2×2×2 + 3×3×3 + · · ·+ i × i × i + · · ·+n ×n ×n
(où n est un entier à demander à l’utilisateur).

3. Demande 10 nombres à l’utilisateur et affiche la position du plus grand de ces nombres. Par exemple, si les
nombres sont 2, 3, 5, 10, 2, 1, 3, 3, 1, 5 alors le plus grand nombre est 10 et le programme renvoie la valeur 4
(car 10 est en quatrième position).

4. Construis un programme qui affiche tous les résultats de la table classique des multiplications (on affiche tous
les produits i × j , i et j étant des entiers allant de 1 à 10).
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EXERCICE 11 : Les algorithmes suivants ne font pas ce que l’on attend d’eux. Trouve les problèmes et corrige-les!

1. But : Le programme tire des cartes au hasard, il s’arrête lorsque la carte tirée est la dame de cœur ou le roi de
cœur.

Solution fausse :

Est-ce que
la carte
est une
dame ou
un cœur
ou un roi?

Tirer une carte

Sortie : la carte
non

oui

2. But : Le programme affiche la table de multiplication par 7 (c’est-à-dire les multiples de 7 inférieurs ou égaux à
70).
Solution fausse :

Est-ce que
i 6 10?

i ← 1

i ← 7 × i

Afficher i

i ← i + 1

Afficher
"C’est fini !"

oui

non
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3. But : Le programme affiche les nombres pairs compris entre 2 et 100 : 2, 4, 6, 8, . . . , 100.
Solution fausse :

Est-ce que
n 6 100?

n ← 2

n ← n + 2

Afficher n

Afficher
"C’est fini !"

oui

non

4. But : Le programme calcule le produit 10× 9× 8× · · · × 2× 1.
Solution fausse :

P ← 1
n ← 10
Tant que P > 1, faire :

P ← P × n
n ← n − 1

Sortie : n
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IV − Énigmes

ÉNIGME 1 (RÉPÉTITIONS) [SUR CETTE FEUILLE] :Nous avons trois couleurs, chacune codée par son initiale :R pour
rouge, V pour vert et B pour bleu. Mais ici les couleurs sont codées par trois lettres X, Y ou Z :

Z 2Y 2(X 2Y Z) 2Z X 2(Y 2Z).

Sachant qu’il y a plus de rouge que de bleu et plus de bleu que de vert, retrouve quelles sont les couleurs associées
à X, Y et Z et colorie les bulles suivantes :

Question : quelles sont les couleurs des quatre premières bulles? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Répondre sous la forme de quatre lettres. Par exemple : BVRR pour bleu, vert, rouge, rouge.

ÉNIGME 2 (SI .. . ALORS ... SINON) [SUR CETTE FEUILLE] :On a les instructions suivantes :
n ← ?
x ← n
répéter n fois :

si x est pair, alors :
x ← x − 3

sinon :
x ← 2× x + 2

Question : quelle doit être la valeur de n , de sorte qu’à la fin la valeur de x soit 100?

ÉNIGME 3 (BOUCLES) [SUR CETTE FEUILLE] : But : Le programme suivant affiche si un entier n positif ou nul est
pair ou impair. Malheureusement les lignes ont été mélangées!

1. Sinon :
2. Tant que n > 4 :
3. Si ((n = 1) ou (n = 3)) :
4. Afficher "Ce nombre est pair."
5. Afficher "Ce nombre est impair."
6. n ← n − 4

Question : remets les lignes dans l’ordre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La réponse est la suite des numéros de ligne dans le bon ordre, par exemple 532146.
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SCRATCH EN SALLE INFO
Annexe

E

Pour chaque activité sont donnés des blocs utiles qu’il faudra utiliser pour réussir l’activité. Mais ce ne
sont pas les seuls blocs à utiliser, il faudra en utiliser d’autres déjà connus ou à découvrir!

ATTENTION !!!

I − Répétitions

ACTIVITÉ 1 (SUR ORDINATEUR) : Trace un escalier, comme sur cette figure (à chaque marche, Scratchmonte de 10
puis avance de 20) :

Blocs utiles :
— Le bloc le plus utile sera le bloc répéter 10 fois. Toutes les instructions placées à l’intérieur de ce bloc seront ré-
pétées 10 fois :

...
...

...

répéter 10 fois

— Autres blocs déjà vus : s’orienter à 0° (vers le haut), s’orienter à 90° (vers la droite). . .
Et aussi aller à x = 0, y = 0, effacer tout, stylo en position d’écriture, attendre 1 seconde. . .

ACTIVITÉ 2 (SUR ORDINATEUR) : Trace un polygone comme sur la figure ci-contre
(change de couleur à chaque côté) :

Blocs utiles :
— Tourner à gauche de 45 degrés,
— Ajouter 10 à la couleur du stylo.

ACTIVITÉ 3 (SUR ORDINATEUR) : Trace des escaliers comme sur la figure :

— On répète trois fois : le chatmontede 10puis avancede 10 (escalier bleu).
— On répète trois fois : le chat descend de 10 puis avance de 10 (escalier
rouge).

— On répète ces deux opérations trois fois.
— De plus, tu peux changer la couleur du trait et afficher la valeur de l’abs-
cisse x de Scratch lorsqu’il s’arrête.
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Énigmes

ÉNIGME 1 (RÉPÉTITIONS) [SUR ORDINATEUR] :

On se place en x = 0 et y = 0 et on répète 10 fois les instructions suivantes (attention, le code ci-dessous à droite
est pour l’énigme n° 6) :

— s’orienter à 180°,
— avancer de 5,
— s’orienter à−90°,
— avancer de 10,
— s’orienter à 0°,
— avancer de 15,
— s’orienter à 90°,
— avancer de 25.
Question : à la fin, quelle est la valeur de x ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÉNIGME 2 (RÉPÉTITIONS) [SUR ORDINATEUR] : On considère les instruc-
tions suivantes :
— avancer de 20,
— tourner vers la gauche de 15°.
Question : combien de fois faut-il répéter ces deux instructions pour revenir

à la position de départ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÉNIGME 3 (RÉPÉTITIONS) [SUR ORDINATEUR] : Le code ci-contre affiche un
carré avec des petits triangles sur chaque côté :

Question : combien y a-t-il de petits triangles en tout? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quand est cliqué

aller à x: 0 y: 0

s’orienter à 90 degrés

effacer tout

stylo en position d’écriture

montrer

avancer de 20

tourner de 60 degrés

avancer de 10

tourner de 120 degrés

avancer de 10

tourner de 60 degrés

avancer de 20

répéter 3 fois

tourner de 90 degrés

répéter 4 fois

cacher
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II − Si . . . alors

ACTIVITÉ 4 (SUR ORDINATEUR) : Scratch se déplace et rebondit sur les bords, il doit atteindre le disque rouge sans
toucher les rectangles bleus. Pour cela, il faut choisir la bonne orientation initiale.

Blocs utiles :

...
...

...

si couleur touchée? alors

stop tout

1. Scratch part de x = −200, y = 0. Il s’oriente selon un certain angle (par exemple 30°). Puis dans une boucle
« répéter indéfiniment » : il avance un peu (disons 5 pas) et il « rebondit si le bord est atteint ».

2. Complète la boucle précédente pour tester si Scratch touche une zone colorée :
— si Scratch touche une zone rouge alors c’est gagné et on arrête le programme,
— si Scratch touche une zone bleue alors c’est perdu et on arrête aussi le programme.

3. Dessine des obstacles (en bleu) et une cible (en rouge) sur l’arrière-plan. Cherche l’angle de départ qui convient
à la fois pour éviter les obstacles et pour atteindre la cible!

ACTIVITÉ 5 (SUR ORDINATEUR) : L’utilisateur déplace Scratch avec les touches de flèches du clavier, de façon à
suivre un chemin :

Bloc utile :

...
...

...

si touche flèche droite pressée? alors

1. Dans une boucle sans fin, on teste quelle flèche est pressée. Si c’est la flèche du haut, Scratch monte (de 5 pas
par exemple). Si c’est la flèche du bas, Scratch descend. . .

2. Dessine un parcours sur l’arrière-plan : tout d’abord peins tout le fond en bleu (avec l’outil pot de peinture) ; puis
avec l’outil pinceau (en grande taille) trace un chemin d’une autre couleur.

3. Réduis la taille du lutin Scratch afin qu’il puisse parcourir le chemin sans toucher les bords colorés.

4. Bonus : si Scratch sort de son chemin, joue un son d’alerte.
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ACTIVITÉ 6 (SUR ORDINATEUR) : Il s’agit de programmer un jeu :
— Scratch part de la gauche de l’écran, il est visible.
— Au bout de quelques pas, il disparaît mais continue d’avancer.
— Lorsque le joueur appuie sur le bouton gauche de la souris, Scratch s’arrête et réapparaît.
— Si Scratch touche la barre noire à ce moment là, c’est gagné!

Dans un premier temps, modifie l’arrière-plan pour y dessiner une barre verticale noire vers le milieu de l’écran.

1. Première partie : Scratch démarre.
— Positionne Scratch à gauche de l’écran, visible.
— Répète 10 fois : Scratch avance de 5 et attend un peu (par exemple 0,1 seconde).

2. Deuxième partie : Scratch se cache.
— Cache Scratch.
— Répète 70 fois : Scratch avance de 5 et attend un peu (le même temps qu’avant).

3. Troisième partie : Le joueur clique.
Dans chaque itération de la boucle précédente, on teste si le bouton gauche de la souris est pressé. Si le joueur
clique sur la souris, alors :
— Montre Scratch.
— Si Scratch touche la barre noire alors affiche : « c’est gagné! ».
— Arrête le programme.

Blocs utiles :

...
...

...

si souris pressée? alors

...
...

...

si couleur touchée? alors

montrer et cacher stop tout

Énigmes

ÉNIGME 4 (SI .. .ALORS) [SUR ORDINATEUR ET SUR CE TD] :
— Scratch part de x = −200, y = 0.
— Scratch s’oriente à 80° (par rapport au Nord).
— Ensuite, on répète indéfiniment :
— avancer de 5,
— si x > y , alors on affiche x .

Question : quelle est la première valeur de x affichée? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(On arrondira x à l’entier supérieur ou inférieur.)
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ÉNIGME 5 (SI .. .ALORS) [SUR ORDINATEUR ET SUR CE TD] : Scratch se déplace en fonction des touches de flèches
pressées. Il part de x = 0, y = 0 et est orienté vers la droite.
— Si la flèche droite (→) est pressée, alors Scratch avance de 30 (et attend 0, 2 seconde).
— Si la flèche haut (↑) est pressée, alors Scratch tourne de 15° vers la gauche (et attend 0, 2 seconde).
Programme Scratch afin qu’il suive ces consignes.

Voici la séquence d’instructions saisie par un élève :

→ → ↑ → ↑ → ↑ ↑ → → → ↑ →

Question : quelle est la valeur de l’abscisse x à la fin de ces instructions? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(on arrondira la réponse à l’entier supérieur ou inférieur.)

ÉNIGME 6 (SI .. .ALORS) [SUR ORDINATEUR ET SUR CE TD] : Scratch avance si certaines conditions sont validées.

— Si « 2 < 3 », alors Scratch avance de 30.

— Si « 2 + 3 = 4 », alors Scratch avance de 40.

— Si « 2× 3 > 7 ou 9− 5 > 3 », alors Scratch avance de 50.

— Si «non (3× 4 = 12) », alors Scratch avance de 60.

avancer de 30

si 2 < 3 alors

avancer de 40

si 2 + 3 = 4 alors

avancer de 50

si 2 * 3 > 7 ou 9 - 5 > 3 alors

avancer de 60

si non 3 * 4 = 12 alors

Question : au total, après toutes ces instructions, de combien de pas Scratch a-t-il avancé?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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III − Si . . . alors . . . sinon .. .
ACTIVITÉ 7 (SUR ORDINATEUR) : Programme un petit quizz :

— Pose une question avec trois réponses possibles.
— L’utilisateur répond 1, 2 ou 3.
— Informe l’utilisateur s’il a donné ou non la bonne réponse.

Bloc utile :

...
...

...
...

si alors

sinon

Exemples de questions sur le thème « dates de l’histoire des sciences » :
— L’inventionde l’imprimerie (1. 1 450, 2. 1 550, 3. 1 650).
— L’encyclopédiede Diderot (1. 1 650, 2. 1 750, 3. 1 850).
— Second voyage de Christophe Colomb (1. 1 493, 2. 1 497, 3. 1 502).
— Premier homme dans l’espace, Youri Gagarine (1. 1 941, 2. 1 951, 3. 1 961).
— Premier homme sur la lune, Neil Armstrong (1. 1 959, 2. 1 969, 3. 1 979).
— Premier ordinateur électronique, ENIAC (1. 1 947, 2. 1 967, 3. 1 987).
— . . .

ACTIVITÉ 8 (SUR ORDINATEUR) : Demande à l’utilisateur un nombre entre 100 et 999 et fais en sorte que l’ordina-
teur réponde si ce nombre est divisible par 5, puis s’il est divisible par 3 :

Blocs utiles : Comment récupérer les
chiffres d’un nombre? Si ce nombre est
un nombre à 3 chiffres, alors on considère
ce nombre comme un mot de 3 lettres.
Par exemple, si le nombre est 492, alors la
première lettre est 4, la deuxième est 9, la
troisième est 2 :
lettre 1 de nombre lettre 2 de nombre

lettre 3 de nombre

— Critère de divisibilité par 5 : « Un entier est divisible par 5 exactement lorsque son chiffre des unités est 0 ou
5. » Par exemple, 160 et 485 sont divisibles par 5, par contre 753 ne l’est pas!

— Critère de divisibilité par 3 : « Un entier est divisible par 3 exactement lorsque la somme de ses chiffres est
divisible par 3. » Par exemple, 561 est divisible par 3, car 5 + 6 + 1 = 12 est divisible par 3. Par contre 917 ne
l’est pas.
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ACTIVITÉ 9 (SUR ORDINATEUR) : Programme un jeu de calcul mental :

— Fixe unmaximum (par exemple 50).
— Tire deux nombres au hasard plus petits que ce maximum.
— Demande combien vaut la somme de ces deux nombres.
— Vérifie le résultat. Si la réponse est juste, augmente le score du joueur, sinon joue un son.
— Demande plusieurs calculs et affiche le score final.

Énigmes

ÉNIGME 7 (« LA SUITE DE SYRACUSE ») [SUR ORDINATEUR ET SUR CE TD] : La suite de Syracuse est une suite mys-
térieuse. On part d’un nombre entier x , puis on applique un certain nombre de fois les instructions suivantes :
— Si x est pair, alors x devient x /2 ;
— sinon, x devient 3× x + 1.

Voici comment tester si un nombre x est pair : x modulo 2 = 0

Question : On part de x = 2 019. On effectue 50 fois l’opération. Combien vaut alors x ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indication : Après la première opération, on a x = 6 058, après la deuxième opération x = 3 029. . .
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ÉNIGME 8 (SI .. . ALORS ... SINON ...) [SUR ORDINATEUR] : Scratch a un comportement bizarre!
— Scratch part en x = −150, y = 10.
— Chaque jour on ajoute 10 à x .
— Chaque jour on change aussi y de la manière suivante :
⋄ Si y < 50, alors y devient 3× y ,
⋄ sinon y devient y − 37.

Question : Au bout de 30 jours, Scratch est en x = 150. Combien vaut y ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÉNIGME 9 (SI .. . ALORS ... SINON ...) [SUR ORDINATEUR] :

Scratch part de x = 0 et y = 0, puis se déplace selon les instructions suivantes :
— Si x < 100, on ajoute 7 à x , sinon on retire 37 à x .
— Si y < 100, on ajoute 14 à y , sinon on retire 22 à y .
À chaque déplacement, il y a donc un mouvement horizontal puis un mouvement vertical.

Question : Après 40 déplacements, Scratch se retrouve en un point d’ordonnée y = 92. Combien vaut alors l’abs-
cisse x ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indication : Sur l’image ci-dessus, les 30 premiers déplacements sont dessinés.
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