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On peut admettre des résultats des questions précédentes en le signalant. Si vous détectez ce que

vous pensez être une erreur d’énoncé, signalez-le et indiquez ce que vous avez été amené(e) à faire.

Enfin, les résultats doivent être encadrés ou soulignés. Merci de soigner la rédaction.

Le barème tient compte du soin (respect des consignes, propreté et qualité de la relecture) et de la

rigueur (écriture mathématique, définition des objets, vérification des hypothèses etc.).

LES CALCULATRICES SONT INTERDITES

Exercice (ENAC) - 1/2 point par question

Répondre au QCM suivant en indiquant une réponse parmi les trois suivantes : Pas de réponse correcte,
Seule la réponse (x) est correcte, Les réponses (x) et (y) sont correctes. Il est inutile de justifier votre
réponse, une réponse partielle est jugée incorrecte (s’il y a plusieurs bonnes réponses, en indiquer
seulement une est considéré comme erroné).

L’espace R3 est rapporté à sa base canonique B. Soit f l’endomorphisme de R3 qui à tout
triplet (x, y, z) de réels associe le triplet (x+ 3z, 0, y − 2z).

1. La matrice A de f par rapport à la base B s’écrit :

(a)

 0 0 −3
0 1 −2
1 0 0

 . (b)

 1 0 0
0 0 1
3 0 −2

 . (c)

 1 0 3
0 0 0
0 1 −2

 . (d)

 0 1 −2
0 0 0
1 0 3

 .

2. L’endomorphisme f est de rang :
(a) 3 car A a trois colonnes non nulles
(b) au plus 2 car A a une ligne nulle
(c) 2 car le rang est égal au nombre de lignes non nulles de l’une des représentations

matricielles de l’endomorphisme
(d) 3 car f est défini sur un espace vectoriel de dimension 3

3. Le noyau de l’endomorphisme f a pour dimension :
(a) 0 car Ker(f) = {0}
(b) 1 car dim(Ker(f)) = dim(R3)− rg(f)

(c) 2 car la matrice A de f a deux colonnes non nulles linéairement indépendantes
(d) 3 car f est défini sur un espace vectoriel de dimension 3

4. Les sous-espaces image et noyau de f vérifient
(a) Ker(f) = Im(f)

(b) Ker(f) et Im(f) sont en somme directe car dim(R3) = dim(Ker(f)) + rg(f)

(c) Ker(f) est un sous-espace vectoriel de Im(f)

(d) Im(f) est un sous-espace vectoriel de Ker(f)
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PREMIER PROBLÈME (Petites Mines)

Le symbole R désigne l’ensemble des nombres réels.
On considère n et p deux entiers naturels supérieurs ou égaux à 2.
On notera Mn(R) l’ensemble des matrices carrées d’ordre n à coefficients réels, GLn(R) l’en-
semble des matrices inversibles de Mn(R), et Dn(R) l’ensemble des matrices diagonales de
Mn(R).
Le symbole In désigne la matrice identité de Mn(R), c’est-à-dire la matrice diagonale d’ordre
n dont les termes diagonaux sont tous égaux à 1.
Le but de ce problème est l’étude des ensembles

Rn(p) = {A ∈Mn(R) | Ap = In} .

Dans la deuxième et la troisième partie, E désigne un R-espace vectoriel de dimension 2 muni
d’une base B = (e1; e2), et IdE désigne l’identité de E.

Partie I. Généralités

1. L’ensemble Rn(p) est-il un sous-espace vectoriel de Mn(R) ?
2. Soit A dans Rn(p). Montrer que A appartient à GLn(R) et qu’on a A−1 ∈ Rn(p).
3. Soit A dans Rn(p) et P dans GLn(R). Montrer P−1AP ∈ Rn(p).
4. Montrer que Rn(p) ∩Dn(R) est un ensemble fini dont on déterminera le cardinal.

Partie II. Étude de R2(2)

1. Soit A un élément de R2(2) tel que A 6= I2 et A 6= −I2, et soit u l’endomorphisme de E
dont la matrice dans la base B est A.
(a) Montrer Ker(u− IdE)⊕Ker(u+ IdE) = E.

(b) En déduire qu’il existe une base de E dans laquelle la matrice de u est
(

1 0
0 −1

)
.

(c) Montrer qu’il existe quatre réels a, b, c et d tels que ad− bc 6= 0 et

A =
1

ad− bc

(
ad+ bc −2ab
2cd −ad− bc

)
.

2. Montrer que R2(2) muni de la multiplication des matrices n’est pas un groupe. Interpréter
géométriquement ce résultat.

Partie III. Étude de R2(3)

Dans toute la suite du problème, M désigne un élément de R2(3), et v l’endomorphisme de E
dont la matrice dans B est M . On considère les sous-espaces vectoriels de E :

F = Ker(v − IdE) et G = Ker(v2 + v + IdE)

où v2 = v ◦ v.
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1. (a) Montrer F ∩G = {0}.

(b) Soit x dans E. Montrer
1

3
(x+ v(x) + v2(x)) ∈ F et

1

3
(2x− v(x)− v2(x)) ∈ G.

(c) En déduire E = F ⊕G.
2. Que peut-on dire de M si F est de dimension 2 ?
3. Le but de cette question est de montrer à l’aide d’un raisonnement par l’absurde que F

n’est pas de dimension 1. On suppose donc que F est de dimension 1.
(a) Montrer qu’il existe une base G de E, avec G = (g1; g2), telle que F soit la droite

vectorielle engendrée par g1 et G soit la droite vectorielle engendrée par g2.
(b) En considérant le vecteur v2(g2) + v(g2) + g2, obtenir une contradiction.

4. On suppose dans cette question que F est de dimension 0.
(a) Montrer que (e1; v(e1)) est une base de E.
(b) En déduire qu’il existe un réel a et un réel non nul b tels que

M =
1

b

(
ab −1− a− a2
b2 −ab− b

)
.

SECOND PROBLÈME (Petites Mines)

Partie I.

Notons E le R-espace vectoriel des applications de R dans R de classe C∞ et D l’application
définie sur E qui à f associe f ′. Soit f1, f2 et f3 les éléments de E définis ainsi (on ne demande
pas de vérifier que ce sont bien des éléments de E) :

f1(t) = et , f2(t) = e−t/2 sin

(√
3t

2

)
et f3(t) = e−t/2 cos

(√
3t

2

)
.

Nous noterons B = (f1, f2, f3) et G le sous-espace vectoriel de E engendré par B.
1. Montrer que D est un endomorphisme de E.
2. Déterminez le noyau et l’image de D.
3. Nous allons montrer que B est une famille libre de vecteurs de E. Soit a, b et c des réels

tels que af1 + bf2 + cf3 soit la fonction nulle. En choisissant (adroitement) trois valeurs
de t, obtenir un système de trois équations aux trois inconnues a, b et c, le résoudre et
conclure.

4. En déduire que la famille B est une base de G et donner la dimension de ce sous-espace.
5. Montrez que G est stable par D, i.e. D(G) ⊂ G.

Nous noterons D̂ l’endomorphisme de G induit par D, i.e. l’application de G dans lui-
même définie par D̂(f) = D(f).
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6. Déterminez la matrice M de D̂ dans la base B.
7. Calculez M3.
8. Montrez que M est inversible, et explicitez son inverse M−1.
9. Montrez que D̂ est un automorphisme de G.
10. Exprimez (D̂)−1 en fonction de D̂.

Partie II.

Nous nous intéressons dans cette partie à l’équation différentielle y′′′ = y, que nous noterons
(E). Une solution sur R de (E) est une fonction f définie et trois fois dérivable sur R, vérifiant
∀t ∈ R, f ′′′(t) = f(t). Nous notons T l’application définie par T = D3− Id, où Id est l’identité
de E, et D3 = D ◦D ◦D. Le noyau de T est donc l’ensemble des solutions de (E).

1. Montrez que toute solution f de (E) est de classe C∞.
2. Montrez que la fonction nulle est la seule solution polynomiale de (E).
3. Montrez que G est contenu dans le noyau de T .

Nous allons établir l’inclusion inverse ; ainsi G sera exactement l’ensemble des solutions
de (E). Soit f une solution de (E) ; nous noterons g = f ′′ + f ′ + f .

4. Montrez que g est solution de l’équation différentielle y′ = y.
5. Décrivez rapidement l’ensemble des solutions de l’équation différentielle y′ − y = 0.
6. Résolvez l’équation différentielle y′′ + y′ + y = 0 ; vous donnerez une base de l’espace des

solutions.
7. Soit λ un réel. Décrivez l’ensemble des solutions de l’équation différentielle y′′+y′+y = λet.
8. Et maintenant, concluez !

Question subsidiaire : qui sont ces quatre personnes ?

MPSI 2 31/01/11



DS 5 Page 1/6

Exercice – Algèbre linéaire (ENAC 2006)

1. (c). On a f(e1) = e1, f(e2) = e3 et f(e3) = 3e1− 2e3. La matrice A de f par rapport à la
base B s’écrit donc :  1 0 3

0 0 0
0 1 −2

 .

2. (b) et (c). L’endomorphisme f est de rang au plus 2 car A a une ligne nulle et en fait de
rang 2 car le rang est égal au nombre de lignes non nulles de l’une des représentations
matricielles de l’endomorphisme, à savoir sous forme de matrice échelonnée et une telle
représentation s’obtient en échangeant la seconde et la troisième ligne de A.

3. (b). Le noyau de l’endomorphisme f a pour dimension 1 car dim(Ker(f)) = dim(R3) −
rg(f). Notez qu’on ne peut déduire cela que parce que la réponse 2(c) est correcte !

4. Aucune bonne réponse. Les sous-espaces image et noyau sont effectivement en somme
directe mais pas en raison du théorème du rang, plutôt parce que leur intersection est
réduite à {0}. On a Ker(f) = Vect(e3 + 2e2 − 3e1) et Im(f) = Vect(e1, e3).

PREMIER PROBLÈME (Petites Mines 1998)

Partie I. Généralités

1. Comme il ne contient pas la matrice nulle,
l’ensemble Rn(p) n’est pas un sous-espace vectoriel de Mn(R).

2. Soit A dans Rn(p) et B = Ap−1. On a AB = BA = Ap = In et donc A est inversible,
d’inverse B. On a alors Bp = Ap(p−1) = (Ap)p−1 = Ip−1n = In.

Si A appartient à Rn(p), alors A appartient à GLn(R) et on a A−1 ∈ Rn(p).

3. Soit A dans Rn(p) et P dans GLn(R). On a

(P−1AP )p = P−1A(PP−1)A . . . (PP−1)AP = P−1ApP = P−1InP = P−1P = In

et donc P−1AP ∈ Rn(p).

Soit A dans Rn(p) et P dans GLn(R), on a P−1AP ∈ Rn(p).

4. Soit A dans Dn(R). On note A = diag(a1, · · · , an) et on a donc Ap = diag(ap1, · · · , apn),
de sorte qu’on a A ∈ Rn(p) si et seulement si a1, . . ., an appartiennent chacun au groupe
Up(C) des racines p-ème de l’unité. Si p est pair les seuls réels appartenant à Up(C) sont
1 et −1, tandis que si p est impair, seul 1 est une racine p-ème réelle de l’unité.
L’ensemble Rn(p) ∩ Dn(R) est fini de cardinal 2n si p est pair, et réduit au singleton
{In} si p est impair.
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Partie II. Étude de R2(2)

1. (a) Puisque u2 = Id, u est une symétrie, il en résulte :
Ker(u− IdE)⊕Ker(u+ IdE) = E.

(b) Puisque u 6= IdE, Ker(u−IdE) 6= E et, de même, puisque u 6= −IdE, Ker(u+IdE) 6=
E. La dimension de ces espaces est donc de 0 ou 1, mais leur somme vaut 2 et donc
Ker(u−IdE) etKer(u+IdE) sont des droites. Soit (e) et (f) des bases deKer(u−IdE)
et Ker(u+ IdE) respectivement, (e, f) est alors une base de E et

dans cette base, la matrice de u est
(

1 0
0 −1

)
.

(c) Soit P la matrice de passage de la base canonique à (e, f). C’est une matrice inversible
et on peut poser

P =

(
a b
c d

)
avec det(P ) = ad− bd 6= 0. On a alors

P−1 =
1

ad− bc

(
d −b
−c a

)
et

A = P

(
1 0
0 −1

)
P−1 =

1

ad− bc

(
ad+ bc −2ab
2cd −ad− bc

)
.

Il existe quatre réels a, b, c et d tels que ad− bc 6= 0 et

A =
1

ad− bc

(
ad+ bc −2ab
2cd −ad− bc

)
.

2. Soit u la symétrie donnée par la matrice A dans la base canonique avec A =

(
1 0
0 −1

)
et v celle donnée par B avec B =

(
0 1
1 0

)
. On a

AB =

(
0 1
−1 0

)
et (AB)2 = −I2, par conséquent AB 6∈ R2(2).
L’ensemble R2(2) muni de la multiplication des matrices n’est pas un groupe. Géométri-
quement, un produit de deux symétries n’en est pas une : c’est une rotation. Les seules
rotations de carré identité sont −IdE et IdE et donc, en général, le produit de deux
symétries n’est pas de carré identité.
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Partie III. Étude de R2(3)

1. (a) Soit x dans F ∩G. On a v(x) = x et v(x) = −x, donc x = −x et ainsi x = 0.
F ∩G = {0}.

(b) Soit x dans E. Posons y =
1

3
(x+ v(x)+ v2(x)) et z =

1

3
(2x− v(x)− v2(x)). Puisque

v3 = IdE et donc v4 = v, on a

v(y) =
1

3
(v(x) + v2(x) + v3(x)) =

1

3
(v(x) + v2(x) + x) = y

et

z + v(z) + v2(z) =
1

3
(2x− v(x)− v2(x)) + 1

3
(2v(x)− v2(x)− v3(x))

+
1

3
(2v2(x)− v3(x)− v4(x))

=
1

3
(2x− v(x)− v2(x)) + 1

3
(2v(x)− v2(x)− x)

+
1

3
(2v2(x)− x− v(x))

= z

et donc
1

3
(x+ v(x) + v2(x)) ∈ F et

1

3
(2x− v(x)− v2(x)) ∈ G.

(c) Avec les notations précédents, on a x = y + z et il en résulte E = F +G. D’après la
question 1(a), cette somme est directe et il vient
E = F ⊕G.

2. Si F est de dimension 2, v = IdE et donc M = I2.
Si F est de dimension 2, M = I2.

3. (a) Si F est de dimension 1, alors G aussi puisque E = F ⊕G et E est de dimension 2.
Soit (g1) une base de F et (g2) une base de G, alors G = (g1; g2) est une base de E.
Il existe une base G de E, avec G = (g1; g2), telle que F soit la droite vectorielle
engendrée par g1 et G soit la droite vectorielle engendrée par g2.

(b) Soit x = v2(g2) + v(g2) + g2. D’après 1(b), on a x ∈ F . Décomposons maintenant
v(g2) dans la base G : v(g2) = ag1 + bg2. On a alors v2(g2) = av(g1) + bv(g2) =
(a + ab)g1 + b2g2. Il vient x = (2a + ab)g1 + (1 + b + b2)g2 et donc, puisque x ∈ F ,
1 + b + b2 = 0. Or, puisque b est réel, 1 + b + b2 ne saurait être nul car il n’y a pas
de racine cubique primitive de l’unité dans R.
On obtient donc une contradiction.
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4. (a) Puisque F est réduit à {0}, on a E = G. Comme e1 n’est pas nul, (e1, v(e1)) est
liée si et seulement s’il existe λ réel tel que v(e1) = λe1. Si tel était le cas, on aurait
1 + v(e1) + v2(e1) = (1 + λ+ λ2)e1 et ce dernier vecteur appartiendrait à F , d’après
1(b), et donc serait nul. Or, puisque λ est réel, 1+λ+λ2 ne saurait être nul et e1 non
plus. Cette contradiction assure que la famille (e1; v(e1)) est libre. Par cardinalité,
(e1; v(e1)) est une base de E.

(b) Dans la base (e1; v(e1)), la matrice de v est(
0 −1
1 −1

)
puisque v(e1) = v(e1) et v(v(e1)) = v2(e1) = −e1 − v(e1) car (IdE + v+ v2)(e1) = 0.
Soit P la matrice de passage de la base canonique à (e1; v(e1)), on peut l’écrire

P =

(
1 a
0 b

)
avec a ∈ R et b ∈ R∗. On a alors

P−1 =
1

b

(
b −a
0 1

)
et

A = P

(
0 −1
1 −1

)
P−1 =

1

b

(
ab −1− a− a2
b2 −ab− b

)
.

Il existe un réel a et un réel non nul b tels que M =
1

b

(
ab −1− a− a2
b2 −ab− b

)
.

SECOND PROBLÈME (Petites Mines 2003)

Partie I.

L’énoncé comportait une typographie. Il fallait lire E = C∞(R,R).

1. Soit f un élément de E, f est donc dérivable et sa dérivée est de classe C∞. Il en résulte
queD est une application de E dans E. Par linéarité de la dérivation, c’est une application
linéaire. Autrement dit,
D est un endomorphisme de E.

2. Une fonction est de dérivée nulle si et seulement si elle est constante. Soit maintenant f
dans E. Puisque f est continue, elle est intégrable et elle admet une primitive sur R. Soit
F une telle primitive. On a donc D(F ) = f et ainsi D est surjective.
On a Ker(D) = R1R, où 1R est la fonction constante égale à 1, et Im(D) = E.
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3. Soit a, b et c des réels tels que af1 + bf2 + cf3 est la fonction nulle. On évalue cette
combinaison linéaire en 0, π/

√
3 et 2π/

√
3. On obtient ainsi un système de trois équations

aux trois inconnues a, b et c :
a +c = 0

aeπ/
√
3 +be−π/2

√
3 = 0

ae2π/
√
3 −ceπ/

√
3= 0

D’après la première équation, a et c sont de signes opposés. D’après la dernière, ils sont
de même signe. Et donc ils sont tous deux nuls. La seconde ligne montre alors que b est
également nul. La seule combinaison linéaire annulant la famille B est donc la combinaison
triviale et, par suite,
la famille B est libre.

4. Par définition de G, B en est une famille génératrice. C’en est donc une base, et donc
la famille B est une base de G et dim(G) = 3.

5. Par dérivation d’un produit, il vient D(f1) = f1, D(f2) = −1

2
f2 +

√
3

2
f3 et D(f3) =

−1

2
f3−
√
3

2
f2. Par conséquent l’image de B par D est incluse dans G et donc, par linéarité

de D,
G est stable par D.

6. D’après les calculs précédents la matrice M de D̂ dans la base B est donnée par

M =

 1 0 0

0 −1
2
−
√
3
2

0
√
3
2
−1

2

 .

7. D’après ce qui précède M est une matrice diagonale par blocs. Le premier bloc est un
bloc (1, 1) égal à 1 et le second est un bloc (2, 2) égal à la matrice d’une rotation d’angle
2π/3. Il en résulte que M3 est la matrice diagonale par blocs dont les blocs diagonaux
sont les cubes de ceux de M , et donc 1 et la matrice d’une rotation d’angle 2π, i.e. I2. En
d’autres termes :
on a M3 = I3.

8. On a M.M2 =M2.M = I3 et donc
M est inversible et M−1 =M2.

9. Puisque M est inversible et est la matrice associée à D̂ dans une base de G,

D̂ est un automorphisme de G.

10. Il résulte de (8) qu’on a

(D̂)−1 = D̂2.
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Partie II.
1. Puisque f ′′′ = f et f est trois fois dérivable, f ′′′ l’est aussi et f est six fois dérivable. Par

une récurrence immédiate, f est donc 3n fois dérivable pour tout entier naturel n.
Toute solution de (E) est de classe C∞.

2. Si f est une fonction polynomiale, une de ses dérivées est nulle. Quitte à dériver une ou
deux fois de plus, il existe donc un entier naturel n tel que f (3n) = 0. Mais alors, si f est
solution de (E), on a aussi f (3n) = f et donc f = 0.
La fonction nulle est la seule solution polynomiale de (E).

3. Par définition, on a T|G = D3
|G − IdG = D̂3 − IdG = 0, d’après I.10, et donc

G est contenu dans le noyau de T .
4. Puisque f est de classe C∞ et que C∞(R,R) est une algèbre, g est de classe C∞. Par

ailleurs g′ = (f ′′ + f ′ + f)′ = f ′′′ + f ′′ + f ′ = g puisque f est solution de (E).
La fonction g est solution de l’équation différentielle y′ = y.

5. L’équation y′ = y est une équation différentielle linéaire à coefficients constants et son
polynôme caractéristique estX−1. Ses solutions sont donc les multiples de l’exponentielle.
L’ensemble des solutions de l’équation différentielle y′ − y = 0 est Rf1.

6. L’équation différentielle y′′+y′+y = 0 est une équation différentielle linéaire à coefficients
constants et son polynôme caractéristique estX2+X+1, dont les racines sont (−1+i

√
3)/2

et (−1− i
√
3)/2. Par conséquent ses deux solutions fondamentales sont f2 et f3.

L’espace des solutions de l’équation différentielle y′′+y′+y = 0 admet pour base (f2, f3).

7. La fonction
λ

3
f1 est solution particulière de l’équation différentielle y′′ + y′ + y = λet

puisqu’elle vérifie y′′+ y′+ y = 3y. D’après le principe de superposition, on déduit de (6)
l’ensemble des solutions de l’équation différentielle y′′ + y′ + y = λet est l’ensemble des

fonctions de la forme
λ

3
f1 + αf2 + βf3, avec (α, β) ∈ R2.

8. Soit f une solution de (E) et g = f ′′ + f ′ + f . D’après (4) et (5), g appartient à Rf1.
Donc, d’après (7), f appartient à G, et donc Ker(T ) ⊂ G. D’après (3), il en résulte
Ker(T ) = G : G est exactement l’ensemble des solutions de (E).

Évariste Galois Emmy Noether Leopold Kronecker Richard Dedekind
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