
Physique-Chimie chapitre 13
Mouvements et forces – Séance 1

1 Activité : La relativité du mouvement
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2 Deuxième étape : préciser le référentiel d’étude

La première étape : préciser le système, a été vue lors de la séance 1 du chapitre 13.

2.3 Définition d’un référentiel

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

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

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

2.4 Exemples de référentiels à connaître

• Le référentiel terrestre

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

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

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

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

Le référentiel terrestre est adapté à l’étude des mouve-
ments sur Terre.

• Le référentiel géocentrique

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

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

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

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

Le référentiel géocentrique est adapté à l’étude du mou-
vement de la Lune et des satellites de la Terre.

• Le référentiel héliocentrique

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

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

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

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

Le référentiel héliocentrique est adapté à l’étude du
mouvement des planètes autour du Soleil, dont la Terre.

3 Trajectoire

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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4 Activité : Le chronométrage du temps
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5 Vitesse

5.1 Vitesse moyenne

• Valeur

3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

• Direction

4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

• Sens

5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

5.2 Vitesse instantanée

La vitesse instantanée est la vitesse . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Par exemple, c’est la vitesse donnée par le compteur de
la voiture (tachymètre).

6 Différents types de mouvements

6.1 Translations & rotations

Un solide est en mouvement de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lors-
qu’un segment quelconque de ce solide reste parallèle à
lui-même au cours du déplacement. Les figures ci-dessous
illustrent quelques mouvements de translation.

• Lorsque les trajectoires de différents points sont des
droites, la translation est . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C’est le
cas d’une voiture sur une route parfaitement droite &
plane.

Fig. 1 – Translation rectiligne.

• Lorsque les trajectoires de différents points sont des
cercles, la translation est . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C’est le
cas d’une cabine suspendue à une grande roue — alors
même que la grande roue elle-même est en rotation.

Fig. 2 – Translation circulaire.

• Lorsque les trajectoires des divers points sont des
courbes, celles-ci sont superposables, et la translation
est . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C’est le cas d’une cabine de
téléphérique par exemple.

Fig. 3 – Translation curviligne.

Un solide est en mouvement de . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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lorsque tout point de ce solide reste à une distance fixe
du centre de rotation. La rotation qualifie ainsi tous les
mouvements circulaires autour d’un point. C’est le cas
d’un pot de lait par exemple.

Fig. 4 – Le lait ne se renverse pas, tant que
la rotation est assez rapide.

Sur la figure ci-après est représenté un mouvement qui
n’est manifestement pas une translation, ni une rotation,
car il résulte de la combinaison d’une rotation du skieur
autour de lui-même, en plus du mouvement de glisse sur
la piste.

Fig. 5 – Mouvement quelconque.

Dans ce cas, on pourra parler d’un mouvement
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.2 Accéléré, décéléré ou uniforme

Un mouvement est . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lorsque la norme
ou valeur du vecteur vitesse est constante :

v = ||~v || = constante

Le vecteur accélération ~a n’est pas forcément nul ; par
exemple, dans le cas d’un mouvement circulaire uniforme,
il subsiste une accélération centripète, dirigée vers le centre
de la trajectoire, perpendiculaire au vecteur vitesse.

Fig. 6 – Mouvement uniforme.

Un mouvement est . . . . . . . . . . . . . . . . . . . si la norme de
son vecteur vitesse augmente au cours du temps.

Cela correspond à un vecteur accélération dans le sens
du mouvement.

Fig. 7 – Mouvement accéléré.

Un mouvement est . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ou
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . si la norme de son vecteur vitesse
diminue au cours du temps.

Cela correspond à un vecteur accélération dans le sens
inverse du mouvement.

Fig. 8 – Mouvement décéléré.

6.3 Nature d’un mouvement

Pour indiquer la nature d’un mouvement, on utilisera
donc deux adjectifs :

• en premier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ou . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• en second . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ou . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Correction des exercices du chapitre 12 (suite)

12.11 No 22 p. 259 – GRS

Données : formule brute du polychlorure de vinyle (PVC)
C2H3C` et masse du ballon m = 180 g ;

Recherché : quantité de matière n.

Calcul de la masse molaire moléculaire du PVC :

M = 2×M(C) + 3×M(H) + 1×M(C`)
M = 2× 12, 0 + 3× 1, 0 + 1× 35, 5
M = 62,5 g·mol−1

Formule littérale, donnant la quantité de matière n en
mole (mol), en fonction de la masse m en gramme (g) et
de la masse molaire M en gramme par mole (g·mol−1) :
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n =
m

M

Application numérique :

n =
180

62, 5
= 2,88 mol

12.12 No 23 p. 259 – Kakis

a. Données : formule brute de la quercétine C15H10O7 et
masse de quercétine dans les oignons m = 120 mg =
0,120 g ;
Recherché : quantité de matière n.
Calcul de la masse molaire moléculaire de la quercé-
tine :

M = 15×M(C) + 10×M(H) + 7×M(O)
M = 15× 12, 0 + 10× 1, 0 + 7× 16, 0
M = 302,0 g·mol−1

Formule littérale, donnant la quantité de matière n
en mole (mol), en fonction de la masse m en gramme
(g) et de la masse molaire M en gramme par mole
(g·mol−1) :

n =
m

M

Application numérique :

n =
0, 120

302, 0
= 0,000397 mol = 3,97×10−4 mol

b. Il s’agit d’une règle de trois :

1 g

0,120 g
× 100 g = 833 g

Il faut donc consommer 833 grammes d’oignons chaque
jour. Pour le kaki, il suffit de manger 100 grammes de
fruit, le kaki est donc bien effectivement plus riche en
quercétine.

12.13 No 24 p. 259 – Bananes

a. Données : quantité de matière n1 = 0,50 mol d’alcool
isoamylique, de masse volumique ρ1 = 0,810 g·mL−1

et de formule brute C5H12O ;
Recherché : volume V1 à prélever.
Calcul de la masse molaire moléculaire de l’alcool
isoamylique :

M = 5×M(C) + 12×M(H) + 1×M(O)
M = 5× 12, 0 + 12× 1, 0 + 1× 16, 0
M = 88,0 g·mol−1

Formule littérale, donnant la quantité de matière n
en mole (mol), en fonction de la masse m en gramme
(g) et de la masse molaire M en gramme par mole
(g·mol−1) :

n =
m

M

On réécrit cette formule avec les notations de l’énoncé,
pour l’alcool isoamylique :

n1 =
m1

M(C5H12O)

On cherche la masse m1 d’alcool isoamylique :

m1 = n1 ×M(C5H12O)

Application numérique :

m1 = 0, 50× 88, 0 = 44 g

Formule littérale donnant la masse volumique ρ d’un
liquide pur, en gramme par millilitre (g·mL−1), en
fonction de la masse m en gramme (g) et du volume
V en millilitre (mL) :

ρ =
m

V

On réécrit cette formule avec les notations de l’énoncé,
pour l’alcool isoamylique :

ρ1 =
m1

V1

On cherche le volume V1 d’alcool isoamylique à préle-
ver :

V1 =
m1

ρ1

Application numérique :

V1 =
44

0, 810
= 54 mL

Pour ce prélèvement, on peut utiliser une éprouvette
graduée.

b. Données : quantité de matière n2 = 0,10 mol d’acide
acétique, de densité d2 = 1,05 (sans unité) et de for-
mule brute C2H4O2 ;
Recherché : volume V2 à prélever.
Calcul de la masse molaire moléculaire de l’acide acé-
tique :

M = 2×M(C) + 4×M(H) + 2×M(O)
M = 2× 12, 0 + 4× 1, 0 + 2× 16, 0
M = 60,0 g·mol−1

Formule littérale, donnant la quantité de matière n
en mole (mol), en fonction de la masse m en gramme
(g) et de la masse molaire M en gramme par mole
(g·mol−1) :
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n =
m

M

On réécrit cette formule avec les notations de l’énoncé,
pour l’acide acétique :

n2 =
m2

M(C2H4O2)

On cherche la masse m2 d’acide acétique :

m2 = n2 ×M(C2H4O2)

Application numérique :

m2 = 0, 10× 60, 0 = 6,0 g

Formule littérale donnant la densité d d’un liquide
pur, sans unité, en fonction de la masse volumique ρ
du liquide pur et de la masse volumique ρeau de l’eau,
exprimées en gramme par millilitre (g·mL−1) :

d =
ρ

ρeau

On réécrit cette formule avec les notations de l’énoncé,
pour l’acide acétique :

d2 =
ρ2
ρeau

On cherche la masse volumique ρ2 de l’acide acétique :

ρ2 = d2 × ρeau

Application numérique :

ρ2 = 1, 05× 1, 0 = 1,05 g·mL−1

On se retrouve alors avec le même problème qu’à la
première question. Formule littérale donnant la masse
volumique ρ d’un liquide pur, en gramme par millilitre
(g·mL−1), en fonction de la masse m en gramme (g)
et du volume V en millilitre (mL) :

ρ =
m

V

On réécrit cette formule avec les notations de l’énoncé,
pour l’acide acétique :

ρ2 =
m2

V2

On cherche le volume V2 d’alcool isoamylique à préle-
ver :

V2 =
m2

ρ2

Application numérique :

V2 =
6, 0

1, 05
= 5,7 mL

Pour ce prélèvement, on peut utiliser une pipette gra-
duée.

Exercices du chapitre 12 (fin)

12.14 No 25 p. 259 – Résultats d’analyses

12.15 No 26 p. 259 – Soluté de réhydratation

12.16 No 29 p. 260 – Sérum physiologique

12.17 No 33 p. 260 – Préparation d’une solution

Exercices du chapitre 13 (début)

13.1 No 3 p. 205 – Titan 13.2 No 6 p. 205 – Représenter un vecteur
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