
MANIPULATION D’EXPRESSIONS LITTERALES 
 
Exercice 1 

𝐴 =  

6(𝑝 + 1)
𝑝(𝑝 − 1)(2𝑝 − 2)

2𝑝 + 2
𝑝 (𝑝 − 1)

 

𝐴 =  
6(𝑝 + 1)

𝑝(𝑝 − 1)(2𝑝 − 2) ×
𝑝 (𝑝 − 1)

2𝑝 + 2
 

𝐴 =  
6(𝑝 + 1)

2𝑝(𝑝 − 1)(𝑝 − 1) ×
𝑝 (𝑝 − 1)

2(𝑝 + 1)  

𝐴 =  
6(𝑝 + 1)

2𝑝(𝑝 − 1)(𝑝 − 1) ×
𝑝 (𝑝 − 1)

2(𝑝 + 1)  

𝐴 =  
6𝑝
4

 

𝑨 =  
𝟑
𝟐

𝒑 

 
 

Exercice 2 
1
2

𝑚𝑣 + 𝑚𝑔𝑧 = 𝐸 
1
2

𝑚𝑣 = 𝐸 − 𝑚𝑔𝑧 

𝑣 = 2 ×
𝐸 − 𝑚𝑔𝑧

𝑚
 

𝒗 = 𝟐 ×
𝑬
𝒎

− 𝒈𝒛  

 
 

 
Exercice 3 

1
𝑝

+
1
𝑞

=
1
𝑓

 

 
1
𝑞

=
1
𝑓

−
1
𝑝

 

1
𝑞

=
𝑝

𝑝𝑓
−

𝑓
𝑝𝑓

 

1
𝑞

=
𝑝 − 𝑓

𝑝𝑓
 

𝒒 =
𝒑𝒇

𝒑 − 𝒇
 

 
 
 
 
 
 



Exercice 4 
 

1 − 𝑥 =
𝑛

𝑝 + 1
1 −

𝑥
𝑛

  

1 − 𝑥 =
𝑛

𝑝 + 1
1 −

𝑥
𝑛

 

1 − 𝑥 =
𝑛

𝑝 + 1
−

𝑛
𝑝 + 1

𝑥
𝑛

 

𝑥 −
𝑛

𝑝 + 1
𝑥
𝑛

= 1 −
𝑛

𝑝 + 1
 

𝑥 −
𝑛

𝑝 + 1
𝑥
𝑛

= 1 −
𝑛

𝑝 + 1
 

 

𝑥 −
1

(𝑝 + 1) 𝑥 =  1 −
𝑛

𝑝 + 1
 

1 −
1

(𝑝 + 1) 𝑥 =  1 −
𝑛

𝑝 + 1
 

(𝑝 + 1) − 1
(𝑝 + 1) 𝑥 =

(𝑝 + 1) − 𝑛
(𝑝 + 1)  

(𝑝 + 1) − 1
(𝑝 + 1) 𝑥 =

(𝑝 + 1) − 𝑛
(𝑝 + 1)  

𝑥 =
(𝑝 + 1) − 𝑛
(𝑝 + 1) − 1

 

𝒙 = ±
(𝒑 + 𝟏)𝟐 − 𝒏𝟐

(𝒑 + 𝟏)𝟐 − 𝟏
 

 
 
DERIVEE D’UNE FONCTION COMPOSEE 
 
Exercice 5 

La fonction 𝑓: 𝑥 ⟼ 𝑓(𝑥) = √
√

 est du type  donc sa dérivée est de la forme  

Avec : 𝑢(𝑥) = √𝑥 − 1 𝑢′(𝑥) =
√

 𝑣(𝑥) = √𝑥 + 1  𝑣′(𝑥) =
√

  

 

𝑓 (𝑥) =

1
2√𝑥

× √𝑥 + 1 − √𝑥 − 1 × 1
2√𝑥

√𝑥 + 1
 

𝑓 (𝑥) =

1
√𝑥

√𝑥 + 1
 

𝒇 (𝒙) =
𝟏

√𝒙 √𝒙 + 𝟏
𝟐 

 
 
 



Exercice 6 Soit la fonction 𝑔: 𝑥 ⟼ 𝑔(𝑥) = 𝑛√𝑥 + 𝐷 + 𝑝 (𝐿 − 𝑥) + 𝑑   pour 𝑥 ∈ [0; 𝐿]  
 
On utilise ici : √𝑢 =

√
 pour les deux termes de la somme, avec successivement 𝑥 + 𝐷  et 

(𝐿 − 𝑥) + 𝑑  qui jouent le rôle de 𝑢(𝑥) 
Ainsi, la dérivée de √𝑥 + 𝐷  s’écrit 

√
 et la dérivée de (𝐿 − 𝑥) + 𝑑   a pour expression 

( )
( )   

 

Attention, dans ce deuxième cas il y a un signe moins car lorsqu’on dérive 𝑢(𝑥) = (𝐿 − 𝑥) + 𝑑  , la 
dérivée de (𝐿 − 𝑥)  a pour expression −2(𝐿 − 𝑥) 
 

𝑔′(𝑥) = 𝑛
2𝑥

2√𝑥 + 𝐷
+ 𝑝

−2(𝐿 − 𝑥)

2 (𝐿 − 𝑥) + 𝑑   
 

𝒈 (𝒙) = 𝒏
𝒙

𝒙𝟐 + 𝑫𝟐
− 𝒑

(𝑳 − 𝒙)

(𝑳 − 𝒙)𝟐 + 𝒅𝟐  
 

 
 
VECTEURS 
 
Exercice 7 
 

𝑣
‖�⃗�‖ = 𝑐𝑜𝑠 𝛼 
𝑣

‖�⃗�‖ = 𝑠𝑖𝑛 𝛼 

 
Ainsi : 

�⃗� = ‖�⃗�‖ 𝒄𝒐𝒔 𝜶 ⃗ + ‖�⃗�‖ 𝒔𝒊𝒏 𝜶  ⃗
 
 
 
 
Exercice 8 
 

𝑃
�⃗�  

= 𝑠𝑖𝑛 𝛼 

𝑃
�⃗�  

= −𝑐𝑜𝑠 𝛼 

 
Attention, on voit que la composante 𝑃   est négative sur le 
schéma. Il faut donc mettre un signe moins dans la 
deuxième relation.  
 
On en déduit : �⃗� = �⃗�  𝒔𝒊𝒏 𝜶 ⃗ −  �⃗�  𝒄𝒐𝒔 𝜶  ⃗
 
 
 
 



FONCTIONS TRIGONOMETRIQUES 
 
Exercice 9 

a. 𝒙 = 𝝅
𝟐 

+ 𝟐 𝒌 𝝅 où 𝒌 ∈ ℤ 
 

b. = + 2 𝑘 𝜋 où 𝑘 ∈ ℤ ou = + 2 𝑘 𝜋 

𝒙 = 𝝅
𝟐

+ 𝟔𝒌𝝅 𝐨𝐮 𝒙 = 𝟓𝝅
𝟐

+ 𝟔𝒌𝝅 où 𝒌 ∈ ℤ 
 

c. 𝑠𝑖𝑛 (2𝑥) = 𝑐𝑜𝑠 (3𝑥) peut se réécrire : 𝑠𝑖𝑛 (2𝑥) = 𝑠𝑖𝑛 ( − 3𝑥) car 𝑐𝑜𝑠(𝑢) = 𝑠𝑖𝑛 ( − 𝑢) 

2𝑥 = − 3𝑥 +  2 𝑘 𝜋 où 𝑘 ∈ ℤ 

5𝑥 = +  2 𝑘 𝜋 où 𝑘 ∈ ℤ 

𝒙 = 𝝅
𝟏𝟎

+ 𝟐
𝟓

  𝒌 𝝅 où 𝒌 ∈ ℤ 
 

 
NOMBRES COMPLEXES 
 
Exercice 10 
𝑧 = 2 + 2 𝑖 
On calcule d’abord le module : |𝑧 | = √2 + 2 = 2√2 

On peut ainsi écrire : 𝑧 = 2√2
√

+
√

𝑖  

𝑧 = 2√2
1

√2
+

1
√2

𝑖  

𝑧 = 2√2 𝑐𝑜𝑠 
𝜋
4

+ 𝑠𝑖𝑛 
𝜋
4

𝑖  

𝒛𝟏 = 𝟐√𝟐𝒆𝒊𝝅
𝟒 

 
𝑧 = 3 − √3 𝑖 
 

On calcule d’abord le module : |𝑧 | = 3 + −√3 = √12 = 2√3 

On peut ainsi écrire : 𝑧 = 2√3
√

− √
√

𝑖  

𝑧 = 2√3
√3
2

−
1
2

𝑖  

𝑧 = 2√3 𝑐𝑜𝑠 −
𝜋
6

+ 𝑠𝑖𝑛 −
𝜋
6

𝑖  

𝒛𝟐 = 𝟐√𝟑𝒆 𝒊𝝅
𝟔 

 
 
Exercice 11 
 

𝑧 =
3 − 4𝑖
2 + 2𝑖

 

 



|𝑧 | =
|3 − 4𝑖|
|2 + 2𝑖| 

 
 

|𝑧 | =
3 + (−4)
√2 + 2

 

|𝒛𝟑| =
𝟓

𝟐√𝟐
 

 
 
 

𝑧 = 1 +
5

6 + 8𝑖
 

Attention, |𝑧 | n’est pas égal à 1 +  
 

𝑧 =
6 + 8𝑖
6 + 8𝑖

+
5

6 + 8𝑖
=

11 + 8𝑖
6 + 8𝑖

 

On peut alors calculer le module : 
 

|𝑧 | =
√11 + 8
√6 + 8

 

|𝑧 | =
√185
√100

 

 

|𝒛𝟒| =
√𝟏𝟖𝟓

𝟏𝟎
 

 
 
DETERMINATION D’ANGLES ET DE LONGUEURS 
 
Exercice 12 
a.  

𝑳𝑰𝑱 =
𝝅
𝟐

− 𝒓 

𝑳𝑲𝑰 = 𝒊 
𝑳𝑱𝑰 = 𝒓 

𝑱𝑲𝑰 = 𝝅 − 𝒊 
 

 
 

b. = 𝑡𝑎𝑛 𝐿𝐾𝐼 = 𝑡𝑎𝑛 𝑖  Donc : 𝑳𝑰 = 𝑳𝑲 𝒕𝒂𝒏 𝒊 
 
c. = 𝑡𝑎𝑛 𝐿𝐽𝐼 = 𝑡𝑎𝑛 𝑟 Donc : 𝑳𝑰 = 𝑳𝑱 𝒕𝒂𝒏 𝒓 

 
d. On déduit des deux égalités précédentes : 𝑳𝑲 𝒕𝒂𝒏 𝒊 = 𝑳𝑱 𝒕𝒂𝒏 𝒓 
 
 



Exercice 13 
Méthode 1 : on exprime l’aire 𝒜 du triangle QPR de deux façons différentes. 
𝒜 =  𝑄𝑃 × 𝑄𝑅 et 𝒜 =  𝑄𝑆 × 𝑃𝑅 
 

1
2

 𝑄𝑃 × 𝑄𝑅 =  
1
2

 𝑄𝑆 × 𝑃𝑅 

Ainsi :  
 

 𝑸𝑷 × 𝑸𝑹 =   𝑸𝑺 × 𝑷𝑹 
 
Méthode 2 :  

𝑐𝑜𝑠 𝑆𝑅𝑄 =  
𝑄𝑅
𝑃𝑅

 

 

𝑐𝑜𝑠 𝑆𝑄𝑃 =  
𝑄𝑆
𝑄𝑃

 

 
Or, les angles 𝑆𝑅𝑄 et 𝑆𝑄𝑃 sont égaux car ils sont tous deux complémentaires de l’angle 𝑆𝑄𝑅. 
Ainsi :  

𝑄𝑅
𝑃𝑅

=
𝑄𝑆
𝑄𝑃

 

Ce qui s’écrit encore : 
𝑸𝑷 × 𝑸𝑹 =   𝑸𝑺 × 𝑷𝑹 

 
 
Exercice 14 
 
Il suffit d’appliquer la formule de Pythagore généralisée (ou théorème d’Al Kashi) : 
 

𝐵𝐶 = 𝐴𝐵 + 𝐴𝐶 − 2 × 𝐴𝐵 × 𝐴𝐶 × 𝑐𝑜𝑠 𝐴  

𝐵𝐶 = 10 + 8 − 2 × 10 × 8 × 𝑐𝑜𝑠
𝜋
3

 

𝐵𝐶 = 100 + 64 − 2 × 10 × 8 × 0,5 
𝐵𝐶 = 84 

𝐵𝐶 = 2√21 
𝑩𝑪 = 𝟗, 𝟐 𝒄𝒎 

 
Remarque : on retrouve rapidement la formule de Pythagore généralisée en écrivant : 

 𝐵𝐶 = 𝐵�⃗� + 𝐴�⃗� = 𝐵�⃗� + 2𝐵�⃗�. 𝐴𝐶 +⃗ 𝐴�⃗� = 𝐴𝐵 − 2𝐴�⃗�. 𝐴�⃗� + 𝐴𝐶  
   
EQUATIONS DIFFERENTIELLES 
 
Exercice 15  
 𝑓 + 2𝑓 = 3 est une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants, de la 

forme  𝑓 + 𝑎𝑓 = 𝑏 dont la solution est une fonction 𝑓: 𝑥 ↦ 𝑓(𝑥) = 𝐴𝑒 +  où la constante 
d’intégration A est à déterminer avec la condition en 𝑥 = 0 fournie par l’énoncé. 
 
La solution est de la forme : 



𝑓(𝑥) = 𝐴𝑒 +
3
2

 

On détermine la constante d’intégration avec la condition initiale : 
𝑓(0) = 2 

𝐴 +
3
2

= 2 

𝐴 =
1
2

 

 
D’où :   

𝒇(𝒙) =
𝟏
𝟐

𝒆 𝟐𝒙 +
𝟑
𝟐

 

 
 
EQUATIONS DE DROITES 
 
Exercice 16 La représentation graphique de 𝑇: 𝑧 ↦ 𝑇(𝑧) est une droite donc T est une fonction 
affine.  
 

𝑇(𝑧) = 𝑎𝑧 + 𝑏 
Coefficient directeur : 
 
𝑎 = = = −7,0. 10  °𝐶. 𝑚  
 
Ordonnée à l’origine lue sur le graphique : 

𝑏 = 15 °𝐶 
 

𝑻(𝒛) = −𝟕, 𝟎. 𝟏𝟎 𝟑𝒛 + 𝟏𝟓 
 
Exercice 17 
 
Pour tout point 𝑀(𝑥; 𝑦) appartenant à la droite : 𝐴�⃗�. 𝑢 = 0 avec 𝐴�⃗� = (𝑥 − 2)𝚤 + (𝑦 − 3)𝚥 
Ainsi : 

(𝑥 − 2)𝚤 + (𝑦 − 3)𝚥 . (4𝚤 − 2𝚥) = 0 
4(𝑥 − 2) − 2(𝑦 − 3) = 0 

D’où l’équation réduite de la droite : 
𝒚 = 𝟐𝒙 − 𝟏 

 
 
CALCUL D’INTEGRALES 
 
Exercice 18  
 

a. 𝐼 = ∫ 𝑐𝑜𝑠 𝑥 𝑑𝑥 = [𝑠𝑖𝑛 𝑥]  
𝐼 = [𝑠𝑖𝑛 𝑥]  
𝐼 = 𝑠𝑖𝑛(2𝜋) − 𝑠𝑖𝑛(0) 
𝑰𝟏 = 𝟎 
 



b. 𝐼 = ∫  𝑑𝑥 

𝐼 = [2 𝑙𝑛 𝑥]  
𝐼 = 2 (𝑙𝑛 5 − 𝑙𝑛 3) 

𝑰𝟐 = 𝟐 𝒍𝒏  
𝟓
𝟑

  

 
c. 𝐼 = ∫  (2 + 3𝑥)𝑑𝑥 

𝐼 = [2𝑥 +  
3
2

𝑥 ]  

𝐼 = 16 
 

d. 𝐼 = ∫   𝑥𝑒 𝑑𝑥   
On pose 𝑢(𝑥) = 𝑥 et 𝑣′(𝑥) = 𝑒  
Ainsi : 𝑢′(𝑥) = 1 et 𝑣(𝑥) = 𝑒  
La formule d’intégration par parties s’écrit : 

𝑢(𝑥) 𝑣 (𝑥)𝑑𝑥 = [𝑢(𝑥)𝑣(𝑥)] − 𝑢′(𝑥) 𝑣(𝑥)𝑑𝑥  

𝐼 =  𝑥𝑒 𝑑𝑥 

 

𝐼 = [ 𝑥𝑒 ] − 𝑒 𝑑𝑥  

 
𝐼 = [ 𝑥𝑒 ] − [ 𝑒 ]  

𝐼 = (1 × 𝑒 − 0 × 𝑒 ) − (𝑒 − 𝑒 ) 
𝐼 = 𝑒  
𝑰𝟒 = 𝟏 

 
LOGARITHMES ET EXPONENTIELLES 
 
Exercice 19 

𝐴 = 3 ln(𝑎) + 4 ln(𝑏) 
𝐴 = ln (𝑎 ) + ln (𝑏 ) 

 
𝑨 = 𝐥𝐧 (𝒂𝟑𝒃𝟒) 

 

𝐵 = 𝑙𝑛 
√5 + 1

2
×

√5 − 1
2

 

𝐵 = 𝑙𝑛 
√5 − 1

4
 

𝐵 = 𝑙𝑛 
5 − 1

4
 

 
𝐵 = 𝑙𝑛 (1) 

 
𝑩 = 𝟎 



 

𝐶 = −𝑒  
𝐶 = −𝑒 ( ) 

𝑪 = −𝟐 
 

𝐷 = 𝑙𝑛 𝑒 − 𝑙𝑛 𝑒  

𝐷 = 𝑙𝑛 (𝑒 ) − 𝑙𝑛 (𝑒) 

𝐷 = 𝑙𝑛 
𝑒
𝑒

 

𝐷 = 𝑙𝑛 (𝑒) 
𝑫 = 𝟏 

 
CONVERSIONS 
 
Exercice 20 
 

a. 23 𝑚𝐿 = 23 × 10 𝐿 = 23 × 10  𝑚 = 2,3 × 10  𝑚  
 

b. 0,45 𝑘𝑔 = 0,45 × 10   𝑚𝑔 = 4,5 × 10  𝑚𝑔 
 
 

c. 2,1 𝑔. 𝑐𝑚 = 2,1 × 10      𝑘𝑔. 𝑐𝑚 = 2,1 × 10 × 10    𝑘𝑔. 𝑚 = 2,1 × 10  𝑘𝑔. 𝑚  
 

d. 0,80 𝑘𝑔. 𝐿 = 0,80 × 10  𝑔. 𝐿 = 0,80 × 10   𝑔. 𝑑𝑚 = 0,80 × 10  × 10  𝑔. 𝑐𝑚  
 
Ainsi : 0,80 𝑘𝑔. 𝐿 = 0,80 𝑔. 𝑐𝑚  

 
Remarque : pour la conversion c, quand on passe des 𝑘𝑔. 𝑐𝑚  aux 𝑘𝑔. 𝑚  il faut multiplier et non 
diviser par 10  car l’unité de longueur est élevée à une puissance négative. Naturellement, on 
comprend que dans un mètre cube il y a un million de fois plus de matière que dans un centimètre 
cube. La même remarque s’applique à la conversion d, lorsqu’on passe des 𝑔. 𝑑𝑚  aux 𝑔. 𝑐𝑚 . 
Dans ce cas, il y a mille fois moins de matière dans un centimètre cube que dans un décimètre cube 
donc on divise par mille en multipliant par 10 . 
 


