
Exercice 1: Bac S Antilles-Guyane 2005. 

Partie A : Soit f la fonction définie sur { }\ 0ℝ par 2 2
( ) 1f x x

x
= + + , et soit fC sa courbe 

représentative dans un plan muni d’un repère orthogonal ( ; , )O i j
� �

 d’unités graphiques : 2cm 
pour l’axe des abscisses et 1cm pour l’axe des ordonnées. 

1. Dresser le tableau des variations de f. 
2. On considère la parabole Γ  d’équation 2 1y x= + . 

a) Déterminer la limite de 2( ) ( 1)f x x− +  quand x tend vers +∞  puis vers -∞ . En 
donner une interprétation graphique. 

b) Etudier la position relative des courbes fC  et Γ . 

3. Résoudre l’inéquation ( ) 0f x ≥ .  

4. Tracer les courbes fC  et Γ . 

Partie B : soit le fonction g donnée par ( ) ( )g x f x=  et gC  sa courbe représentative dans un 

plan muni d’un repère orthonormal  ( ; , )u vΩ
� �

 d’unité graphique 1cm. 

1. a) Quel est l ‘ensemble de définition gD  de g ? 

b) Etudier la fonction g sur gD . 

2. a) Montrer que la fonction g n’est pas dérivable en -1. 
b) Donner une équation de la tangente à la courbe gC  au point d’abscisse -1. 

3. a) Montrer que la première bissectrice du repère ∆  d’équation y x=  est asymptote à 

la courbe  gC  en +∞ . 

b) Montrer de même, que la seconde bissectrice du repère ∆ ’ d’équation y x= −  est 

asymptote à la courbe  gC  en -∞ . 

c) Tracer gC , les deux bissectrices du repère et la tangente calculée. 

 

Exercice 2: On considère la fonction f définie par 
3 2

2

6 13 10
( )

4 9

x x x
f x

x x

− + −=
− +

 

1. Déterminer l’ensemble de définition fD  de f. 

2. Etudier les limites de f aux bornes de fD . 

3. Déterminer les réels a,b,c,d tels que, pour tout fx D∈ , on a 

2
( )

4 9

cx d
f x ax b

x x

+= + +
− +

. Montrer que la droite ∆  d’équation 2y x= −  est 

asymptote à la courbe fC . Préciser les positions relatives de fC et ∆ . 

4. Montrer que le point A(2 ;0) est centre de symétrie de fC . 

 

Exercice 3 : Etude complète de la fonction 
sin

:
1 2cos

x
f x

x+
֏ . (Correction en fin de fichier) 

Exercice 4 : Idem avec
21

:
x

g x
x

+
֏ (Correction en fin de fichier) 

Exercice 5 : Idem avec 
2

1
:

3 2

x
h x

x x

−
+ +

֏ (Correction en fin de fichier) 



sin
:

1 2cos

x
f x

x+
֏  

 
1. { }/1 2cos 0fD x x= ∈ + ≠ℝ . Il faut donc résoudre  

2
(2 )

1 31 2cos 0 cos
22

ou (2 )
3

x
x x

x

π π

π π

 ≡− + = ⇔ = ⇔  − ≡


  

D’où 
2 2

\ 2 , 2 ( )
3 3fD k k k
π ππ π− = + + ∈ 

 
ℝ ℤ  . 

2. Parité 
sin( ) sin

( ) ( )
1 2cos( ) 1 2cos

x x
f x f x

x x

− −− = = = −
+ − +

 donc f est impaire. 

Périodicité : 
sin( 2 )

( 2 ) ( )
1 2cos( 2 )

x
f x f x

x

ππ
π

++ = =
+ +

, donc f  est périodique de période 

2π . 

3. D’après ce qui précède, on étudie la fonction sur 
2 2

0, ,
3 3

I
π π π   = ∪      

. La 

fonction f est dérivable sur chacun de ces deux intervalles car le numérateur et le 
dénominateur sont dérivables sur ces deux intervalles et le dénominateur ne s’annule pas. On 

a 
u

f
v

=  et  

2 2

2
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cos( ) 2
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Donc f est strictement croissante sur 
2

0,
3

π 
  

 et sur 
2

,
3

π π 
  

. 

4. Limite en 
2

3

π
 : 

2

3

3
lim sin 0

2x

x
π→

= >  et 
2
3

2

3

lim 1 2cos( ) 0
x

x

x
π

π
→

<

+ =  par valeurs positives (car le cosinus est 

strictement décroissante sur 
2

0,
3

π 
  

et si 
2

3
x

π< , alors 
1

cos
2

x
−> ) Donc par le théorème sur 

les limites quotient, on a 
2
3

2

3

lim ( )
x

x

f x
π

π
→

<

= +∞ . 

De même, pour la limite à droite, on a  
2
3

2

3

lim 1 2cos( ) 0
x

x

x
π

π
→

>

+ =  par valeurs négatives et 

2
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x
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π
→
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= −∞  

Donc fC  admet une infinité d’asymptotes verticales d’équations  

2 2
2 , 2 , avec

3 3
x k x k k

π ππ π−= + = + ∈ℤ  
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5. Tableau de variation :  
 
 
 
 
 

 
Il n’y a pas d’extrema.  

On peut calculer la tangente en 0 : y x π= −   
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1. { }\ 0gD = ℝ .  

2. Parité 
2 21 ( ) 1

( ) ( )
( )

x x
g x g x

x x

+ − − +− = = = −
−

 donc g est impaire. 

3. D’après ce qui précède, on étudie la fonction sur ] [0,I = +∞ . La fonction g est 

dérivable sur I  car le numérateur et le dénominateur sont dérivables sur cet intervalle et le 

dénominateur ne s’annule pas. Pour 2: 1u x x+֏  est la composée des deux fonctions 
2: 1m x x+֏  et :n x x֏ , et comme  

2 2
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Donc g est strictement décroissante sur ] [0,+∞ . 

4. Limite en 0 : 
2

0
lim 1 1 0
x

x
→

+ = >  et 
0

0

lim 0
x
x

x
→
<

=  par valeurs négatives. Donc par le théorème sur les 

limites quotients, on a 
0

0

lim ( )
x
x

g x
→
<

= −∞ . De même, pour la limite à droite, on a  
0
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lim 0
x
x
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0
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x
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 Limite en +∞  : 

2

2

1
1

1
lim ( ) lim lim 1 1
x x x

x
xg x

x x→+∞ →+∞ →+∞

+
= = + =  (car x est positif et |x|=x et 

2

1
lim 0
x x→+∞

= ) 

Donc gC  admet une asymptote verticale d’équation x=0 et une asymptote horizontale 

d’équation y=1  au voisinage de +∞  et une asymptote horizontale d’équation y= -1 au 
voisinage de −∞ . 
 5. Tableau de variation :  
 
 
 
 
 

 
Il n’y a pas d’extrema. 
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1. 
{ } { }
] [ ] [

2/ 3 2 0 /( 1)( 2) 0

, 2 1,

hD x x x x x x= ∈ + + > = ∈ + + >

= −∞ − ∪ − +∞

ℝ ℝ
.  

2. L’ensemble de définition n’est pas symétrique par rapport à l’origine, donc h n’a 
pas de parité. 

3. La fonction h est dérivable sur hD   car le numérateur et le dénominateur sont 

dérivables sur chacun des deux intervalles. Pour la dérivabilité du dénominateur, voir ce qui a 

été fait juste au-dessus. Le dénominateur 2: 3 2v x x x+ +֏  est la composée des deux 

fonctions 2: 3 2m x x x+ +֏  et :n x x֏ , et comme  
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Qui est du signe de 5 7x+ . donc h’ est positive sur ] [1,− +∞ et négative sur ] [, 2−∞ − . 

4. Limite en -2 et en -1: 
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x
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+ + =  par valeurs négatives. Donc par le 

théorème sur les limites quotients, on a 
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= −∞ . De même, pour la limite à droite en -
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 Limite en +∞  : 
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 (car x est positif et |x|=x et 
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 Limite en −∞  : 
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Donc hC  admet deux asymptotes verticales d’équations x= -1 et x=-2 et une asymptote 

horizontale d’équation y=1  au voisinage de +∞  et une asymptote horizontale d’équation y= -
1 au voisinage de −∞ . 
 5. Tableau de variation :  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il n’y a pas d’extrema. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

x +∞  

h’(x) 

-2 

- 

h(x) 

1 

−∞  

-1 −∞  

+ 

-1 

−∞  


