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Les exercices sont indépendants et peuvent être traités dans l’ordre qu’on vou-
dra. On peut admettre des résultats des questions précédentes en le signalant.
Enfin, les résultats doivent être encadrés ou soulignés. Merci de soigner la ré-
daction. LES CALCULATRICES NE SONT PAS AUTORISÉES.

Exercice 1 – Intégrales indéfinies

Déterminer les primitives suivantes :

1.
∫
ex
(
sin(x) +

√
3 cos(x)

)
dx.

2.
∫ √

x2 + 1

x2
dx. On pourra poser x = tan(t) et remarquer qu’alors

√
1 + x2 =

1

cos(t)
.

3.
∫

dx

(2 + cos(x))(3 + cos(x))
. On pourra poser t = tan(x/2).

4.
∫

7x3 + 27x2 + 41x+ 25

(x3 − x)(x2 + 4x+ 5)2
dx.

(a) Donner la forme générale de la décomposition en éléments simples de l’intégrand.
(b) Calculer les coefficients des termes correspondants aux racines réelles du dénominateur.
(c) Calculer la différence entre l’intégrand et les éléments calculés à la question précédente, en

simplifiant au maximum. On cherchera un dénominateur de la forme ((x+ a)2 + b)2.
(d) Conclure.

Exercice 2 – Équations différentielles

Intégrer les équations différentielles suivantes :

1. y′ − y

1− x2
= 1 + x, avec y(0) = 0.

2. y(3) + 2y” + 2y′ + y = x, avec y(0) = y′(0) = y”(0) = 0. On pourra chercher une solution
particulière simple.

3. y”− 2y′ − 3y = x(1 + e3x).
(a) Résoudre l’équation homogène.
(b) Pour y1 et y2 deux solutions de l’équation homogène, chercher y sous la forme u1y1 + u2y2

avec u′1y1 + u′2y2 = 0.

Exercice 3 – Courbes

1. Trouver les courbes telles que, si l’on désigne par N le point d’intersection avec l’axe des abscisses
de la normale en M à l’une des courbes, on ait OM = 2ON .

2. (Question difficile) Déterminer la courbe telle que le segment de la tangente à la courbe compris
entre ses intersections avec les axes de coordonnées est constante égale à `. On pourra montrer
que l’équation différentielle satisfaite par la courbe peut s’écrire y = xp+ φ(p), avec p = y′, puis
chercher une solution vérifiant x = −φ′(p).

MPSI 2 30/11/09



DS 4 Page 1/6

Exercice 1 – Intégrales indéfinies

1. On a
∫
e(1+i)xdx =

e(1+i)x

1 + i
=

1− i
2

e(1+i)x et donc∫
ex cos(x) = Re

(∫
e(1+i)xdx

)
=

1

2
Re
(
e(1+i)x

)
+

1

2
Im
(
e(1+i)x

)
=

cos(x) + sin(x)

2
ex

et∫
ex sin(x) = Im

(∫
e(1+i)xdx

)
=

1

2
Im
(
e(1+i)x

)
− 1

2
Re
(
e(1+i)x

)
=
− cos(x) + sin(x)

2
ex .

D’où∫
ex
(
sin(x) +

√
3 cos(x)

)
dx = ex

(√
3− 1

2
cos(x) +

√
3 + 1

2
sin(x)

)
+ C.

2. Le plus simple est d’intégrer par parties. On intègre dx/x2 et il vient∫ √
x2 + 1

x2
dx = −

√
x2 + 1

x
+

∫
dx√
x2 + 1

= −
√
x2 + 1

x
+ argsh(x) .

En suivant l’indication de l’énoncé, il vient : x = tan(t) pour t dans ] − π;π[ et donc cos2(t) =
1/(1 + tan2(t)) = 1/(1 + x2). Puisque cosinus est positif sur ] − π;π[, il en résulte cos(t) =
1/
√
x2 + 1 ou encore

√
x2 + 1 = 1/ cos(t). D’où∫ √
x2 + 1

x2
dx =

∫
1

cos(t)

1

tan2(t)

dt

cos2(t)
=

∫
dt

sin2(t) cos(t)
.

On pose maintenant z = sin(t), de sorte que dz = cos(t)dt et sin2(t) cos2(t) = z2(1− z2). Il vient∫ √
x2 + 1

x2
dx =

∫
dz

z2(1− z2)
.

On écrit
1

z2(1− z2)
=
a

z
+

b

z2
+

c

z − 1
+

d

1 + z
avec a, b, c et d réels. En multipliant par z− 1 et

en faisant z = 1, il vient c = −1/2. De même on trouve d = 1/2 et b = 1. On constate alors

1

z2
− 1

2(z − 1)
+

1

2(1 + z)
=

1

z2
− 1

z2 − 1
=

1

z2(1− z2)

et donc a = 0. Il en résulte ∫ √
x2 + 1

x2
dx = −1

z
+

1

2
ln

(
1 + z

1− z

)
.

Or z = sin(t) = tan(t) cos(t) = x/
√
x2 + 1 et (1 + z)/(1 − z) = (1 + z)2/(1 − z2) = (1 +

sin(t))2/ cos2(t) = (tan(t) + 1/ cos(t))2 = (x +
√
x2 + 1)2. De plus x +

√
x2 + 1 est positif,

puisque x2 < x2 + 1. Il vient∫ √
x2 + 1

x2
dx = −

√
x2 + 1

x
+ ln

(∣∣∣x+
√
x2 + 1

∣∣∣)
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i.e.∫ √
x2 + 1

x2
dx = −

√
x2 + 1

x
+ ln

(
x+

√
x2 + 1

)
+ C.

3. On pose t = tan(x/2) de sorte que cos(x) = (1− t2)/(1 + t2) et dt = 1
2(1 + t2)dx. Il vient∫

dx

(2 + cos(x))(3 + cos(x))
=

∫
1

(2 + 1−t2
1+t2

)(3 + 1−t2
1+t2

)

2dt

1 + t2
=

∫
1 + t2

(3 + t2)(2 + t2)
dt .

On écrit
1 + t2

(3 + t2)(2 + t2)
=
a+ bt

3 + t2
+
c+ dt

2 + t2
avec a, b, c et d réels. En remettant tout au même

dénominateur, il vient

1 + t2 = (a+ bt)(2 + t2) + (c+ dt)(3 + t2) = (2a+ 3c) + (2b+ 3c)t+ (a+ c)t2 + (b+ d)t3

et donc b = d = 0 et a = 2 et c = −1. D’où∫
dx

(2 + cos(x))(3 + cos(x))
= 2

∫
dt

3 + t2
−
∫

dt

2 + t2

et∫
dx

(2 + cos(x))(3 + cos(x))
=

2√
3
arctan

(
tan(x/2)√

3

)
− 1√

2
arctan

(
tan(x/2)√

2

)
+ C.

4. (a) Puisque x3−x = x(x−1)(x+1) et que x2+4x+5 = (x+2)2+1 n’a pas de racines réelles,
il existe d’uniques réels a, b, c, d, d′ et D, D′ tels que
7x3 + 27x2 + 41x+ 25

(x3 − x)(x2 + 4x+ 5)2
=
a

x
+

b

x− 1
+

c

x+ 1
+

dx+ d′

x2 + 4x+ 5
+

Dx+D′

(x2 + 4x+ 5)2
.

(b) En multipliant par x et en faisant x = 0, il vient a = 25/(−25) = −1. De même b =
100/200 = 1/2 et c = 4/8 = 1/2.

(c) On a −1

x
+

1

2

(
1

x− 1
+

1

x+ 1

)
= −1

x
+

x

x2 − 1
=

1

x(x2 − 1)
et donc

7x3 + 27x2 + 41x+ 25

(x3 − x)(x2 + 4x+ 5)2
+

1

x
− 1

2

(
1

x− 1
+

1

x+ 1

)
=

7x3 + 27x2 + 41x+ 25− (x2 + 4x+ 5)2

(x3 − x)(x2 + 4x+ 5)2

=
7x3 + 27x2 + 41x+ 25− (x4 + 8x3 + 26x2 + 40x+ 25)

(x3 − x)(x2 + 4x+ 5)2

=
−x4 − x3 + x2 + x

(x3 − x)(x2 + 4x+ 5)2

=
−x3 − x2 + x+ 1

(x2 − 1)(x2 + 4x+ 5)2

=
−x− 1

(x2 + 4x+ 5)2

=
−x− 1

((x+ 2)2 + 1)2
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La différence entre l’intégrand et les éléments calculés à la question précédente est égale à
−x− 1

((x+ 2)2 + 1)2
.

(d) Pour calculer une primitive de la fraction rationnelle trouvée précédemment, on pose z =
x+ 2 et on obtient ∫

−x− 1

((x+ 2)2 + 1)2
dx = −

∫
z − 1

(z2 + 1)2
dz .

De plus z − 1 = 1
2(2z)− 1, donc

−
∫

z − 1

(z2 + 1)2
dz =

1

2(z2 + 1)
+

∫
dz

(z2 + 1)2
.

Or, par intégration par parties,

arctan(z) =

∫
dz

z2 + 1

=
z

z2 + 1
+

∫
2z2

(z2 + 1)2
dz

=
z

z2 + 1
+ 2

∫
z2 + 1

(z2 + 1)2
dz − 2

∫
dz

(z2 + 1)2

=
z

z2 + 1
+ 2 arctan(z)− 2

∫
dz

(z2 + 1)2

et donc ∫
dz

(z2 + 1)2
=

1

2

(
z

z2 + 1
+ arctan(z)

)
et ∫

−x− 1)

((x+ 2)2 + 1)2
dx =

z + 1

2(z2 + 1)
+

1

2
arctan(z) =

x+ 3

2(x2 + 4x+ 5)
+

1

2
arctan(x+ 2) .

Comme ∫ (
−1

x
+

1

2(x− 1)
+

1

2(x+ 1)

)
dx = − ln(|x|) + 1

2
ln(|x2 − 1|) ,

il vient∫
7x3 + 27x2 + 41x+ 25

(x3 − x)(x2 + 4x+ 5)2
dx = ln

∣∣∣∣x2 − 1

x

∣∣∣∣+ x+ 3

2(x2 + 4x+ 5)
+

1

2
arctan(x+ 2) + C.

Exercice 2 – Équations différentielles

1. Puisque l’on cherche une solution valant 0 en 0, on étudie l’équation sur l’intervalle ] − 1;+1[,
qui est le plus grand intervalle contenant 0 et sur lequel les fonctions intervenant dans l’équation
sont définies. On a∫

dx

1− x2
=

∫
dx

2(1− x)
+

∫
dx

2(1 + x)
= ln

(√
1 + x

1− x

)
+ C
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et donc l’équation homogène y′ − y

1− x2
= 0 admet pour solutions les fonctions de la forme

C

√
1 + x

1− x
. On cherche donc une solution particulière de l’équation y′ − y

1− x2
= 1 + x sous la

forme u(x)
√

1 + x

1− x
avec u′(x) = (1 + x)

√
1−x
1+x , ou encore u′(x) =

√
1− x2. On exige de plus

u(0) = 0. On a, en intégrant par parties,∫ √
1− x2dx = x

√
1− x2 +

∫
x2√
1− x2

dx

et, comme x2 = x2 − 1 + 1, il vient∫ √
1− x2dx = x

√
1− x2 −

∫ √
1− x2dx+ arcsin(x)

et donc
∫ √

1− x2dx =
1

2
(x
√

1− x2 + arcsin(x)) + C. Si l’on impose u(0) = 0, la constante

d’intégration est nulle et on en déduit

La solution de l’équation différentielle y′− y

1− x2
= 1+x, vérifiant y(0) = 0, est la fonction

définie sur ]− 1;+1[ par y(x) =
x(1 + x)

2
+

√
1 + x

1− x
arcsin(x)

2
.

2. L’équation caractéristique associé à l’équation différentielle homogène y(3)+2y”+2y′+y = 0 est
X3+2X2+2X+1 = 0. Une racine évidente est−1 et on aX3+2X2+2X+1 = (X+1)(X2+X+1).
Il en résulte que les solutions de l’équation homogène sont combinaisons linéaires d’exponentielles
d’exposants −1, j = (−1 + i

√
3)/2 et j2 = (−1− i

√
3)/2 et donc de la forme

y(x) = ae−x +

(
b cos

(√
3

2
x

)
+ c sin

(√
3

2
x

))
e−x/2 ,

avec a, b et c réels.
Par ailleurs une solution particulière de l’équation y(3) + 2y” + 2y′ + y = x est y0(x) = x− 2. Il
vient 

y0(0) + y(0) = 0
y′0(0) + y′(0) = 0
y”0(0) + y”(0) = 0

⇔


a+ b− 2 = 0

−a− b
2 +

√
3
2 c+ 1 = 0

a− 3
4b+

b
4 −

√
3
2 c = 0

et donc b = 1, a = 1 et c = 1/
√
3, i.e.

La solution de l’équation différentielle y(3) + 2y” + 2y′ + y = x, vérifiant y(0) = y′(0) =

y”(0) = 0 est x− 2 + e−x + e−x/2

(
cos

(√
3

2
x

)
+

1√
3
sin

(√
3

2
x

))
.

3. (a) L’équation homogène y”− 2y′ − 3y = 0 admet pour équation caractéristique X2 − 2X − 3
dont les racines sont −1 et 3. Il en résulte
Les solutions de l’équation homogène y” − 2y′ − 3y = 0 sont de la forme y(x) =
c1e

3x + c2e
−x avec c1 et c2 réels.
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(b) On cherche une solution y(x) de l’équation y”−2y′−3y = 0 sous la forme u1(x)e3x+u2(x)e−x

avec u′1(x)e3x + u′2(x)e
−x = 0. On a donc y′(x) = 3u1(x)e

3x − u2(x)e−x et

y”(x)−2y′(x)−3y(x) = (9−2.3−3)u1(x)e3x+3u′1(x)e
3x+(1−2.(−1)−3)u2(x)e−x−u′2(x)e−x .

D’où
3u′1(x)e

3x − u′2(x)e−x = x(1 + e3x) & u′1(x)e
3x + u′2(x)e

−x = 0 .

Il vient u′1(x)e3x = x(1 + e3x)/4 et u′2(x)e−x = −x(1 + e3x)/4. Or∫
xexdx = xex −

∫
exdx = (x− 1)ex + C .

Et donc, par changement de variable u = −3x ou v = 4x, il vient
∫
xe−3xdx =

1

9
(−3x −

1)e−3x + C et
∫
xe4xdx =

1

16
(4x − 1)e4x + C, et on peut donc choisir u1(x) =

1

36
(−3x −

1)e−3x +
x2

8
et u2(x) =

1

4
(1− x)ex − 1

64
(4x− 1)e4x, ce qui fournit

y(x) = −3x+ 1

36
+
x2

8
e3x +

1− x
4
− 4x− 1

64
e3x

comme solution particulière de y” − 2y′ − 3y = x(1 + e3x). Ou encore y(x) =
2− 3x

9
−

2x2 − x
16

e3x +
1

64
e3x.

Les solutions de l’équation y” − 2y′ − 3y = x(1 + e3x) sont de la forme y(x) =
2− 3x

9
− 2x2 − x

16
e3x + c1e

3x + c2e
−x avec c1 et c2 réels.

Exercice 3 – Courbes

1. Soit y(x) la courbe recherchée et y0 = y(x0) et y′0 = y′(x0) les valeurs de y(x) et y′(x) en un
point x0. La tangente en (x0; y0) à la courbe y(x) admet pour équation y − y0 = y′0(x − x0)
et donc la normale admet (x − x0) + y′0(y − y0) = 0 comme équation. Son intersection avec
l’axe des abscisses est donc le point (x0 + y0y

′
0; 0). La courbe vérifie donc x2 + y2(x) = 4(x +

y(x)y′(x))2 = (2x+ 2y(x)y′(x))2. Autrement dit la fonction z(x) = x2 + y2(x) vérifie z = (z′)2,
soit z(x) = (x−a)2/4 pour un certain réel a, et donc il s’agit donc d’une ellipse de foyer l’origine,
de directrice d’équation x = a et d’excentricité 1/2.
Les courbes telles que, si l’on désigne par N le point d’intersection avec l’axe des abscisses de
la normale en M à l’une des courbes, on ait OM = 2ON , sont les ellipses de foyer l’origine,
d’excentricité 1/2 et de directrice une droite verticale.

2. Soit y(x) la courbe recherchée et y0 = y(x0) et y′0 = y′(x0) les valeurs de y(x) et y′(x) en un
point x0. La tangente en M = (x0; y0) à la courbe y(x) admet pour équation y− y0 = y′0(x−x0)
et donc les points d’intersection de la tangente avec les axes de coordonnées sont les points
A = (0; y0 − x0y′0) et B = (x0 − y0/y′0; 0) (puisque ces points sont supposés exister on a y′0 6= 0).
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Par hypothèse AB = ` et d’après le théorème de Thalès, on a AM/AB = AC/AO où C = (0, y0).
Il vient, en se restreignant au quadrant x > 0 et y > 0,

y0 − x0y′0
x0y′0

=
`√

x20 + x20(y
′
0)

2

ou encore y0 − x0y
′
0 = `y′0/

√
1 + (y′0)

2, i.e. la courbe satisfait à l’équation différentielle y =

xp+ φ(p), avec p = y′ et φ(p) = `p/
√

1 + p2.
Si on suppose x = −φ′(p), on a −x = `/

√
1 + p2− `p2/(1+ p2)3/2 ou encore x = −`/(1+ p2)3/2,

soit xp = −φ(p)/(1 + p2) ou φ(p) = −(p3 + p)x. D’où y = xp − (p + p3)x = −p3x, soit
y′ = − 3

√
y/x. C’est une équation à variables séparables : dy/y1/3 + dx/x1/3 = 0. Elle s’intègre

en y2/3 + x2/3 = k, pour un certain réel positif k. Il vient A = (0; y + x2/3y1/3) = (0; ky1/3) et
B = (x+ y2/3x1/3; 0) = (kx1/3; 0), de sorte que AB2 = k3 et donc k = `2/3.
La courbe, telle que le segment de la tangente à la courbe compris entre ses intersections avec
les axes de coordonnées est constante égale à `, est l’astroïde d’équation x2/3 + y2/3 = `2/3

ou encore (x(t), y(t)) = (` cos3(t), ` sin3(t)).
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