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Généralités

101 La formule préférée de J. Nougayrède
Soit a < b ∈ Z deux entiers. Soit f : [a, b]→ R continue par morceaux.
On suppose f croissante. Montrer que

f(a) +

∫ b

a

f 6
b∑

k=a

f(k) 6
∫ b

a

f + f(b)

Quelle formule obtient-on lorsque f est décroissante ?

102 Des variantes de la formule précédente
Soit f : [0, 1]→ R continue par morceaux.
On suppose f croissante. Montrer que

∀n ∈ N∗,
1

n
f(0) +

∫ 1

0

f 6
n∑
k=0

1

n
f
(k
n

)
6
∫ 1

0

f +
1

n
f(1)

Puis, expliquez à l’oral comment obtenir :

∀n ∈ N∗,
1

n
f(0) +

∫ 1− 1
n

0

f 6
n−1∑
k=0

1

n
f
(k
n

)
6
∫ 1− 1

n

0

f +
1

n
f
(

1− 1

n

)

103 Facile !
Soit a < b et f : [a, b]→ R continue.

On suppose qu’il existe x1 ∈ [a, b] tel que f(x1) > 0 et
∫ b

a

f = 0.

Montrer qu’il existe x2 ∈ [a, b] tel que f(x2) < 0.

104 Une fonction constante

Considérons f : [0, 1]→ [0, 1] une fonction continue, non nulle et telle que
∫ 1

0

f =

∫ 1

0

f2.

Montrer que f est constante égale à 1.

105 Une fonction non continue qui admet une primitive
Soit f : R −→ R

x 7−→

sin
( 1

x

)
si x 6= 0

0 si x = 0

1. Montrer que f n’est pas continue en 0.
2. Malgré le fait que f n’est pas continue, on souhaite montrer que f admet des primitives.

On pose F : R −→ R

x 7−→

x2 cos
( 1

x

)
−
∫ x

0

2t cos
(1

t

)
dt si x 6= 0

0 si x = 0

— Montrer que F est bien définie (et expliquer l’abus de langage/notation dans l’intégrale).
— Montrer que F est une primitive de f .
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106 La norme infinie pour une fonction continue par morceaux
Considérons E = CM

(
[a, b],K

)
l’espace vectoriel des fonctions continues par morceaux sur le

segment [a, b].
Montrer que l’application N : E −→ R+

f −→ sup
[a,b]

|f |
(qui est bien définie) vérifie les trois propriétés

suivantes
— ∀ f ∈ E, N(f) = 0 =⇒ f = 0 (séparation)
— ∀λ ∈ K, ∀ f ∈ E, N(λf) = |λ|N(f) (homogénéité)
— ∀ f, g ∈ E, N(f + g) 6 N(f) +N(g) (inégalité triangulaire)

On dit que N est une norme sur E. C’est la norme infinie sur E, souvent notée ‖ · ‖∞.

107 La norme 1 pour une fonction continue
Considérons E = C([a, b],K) l’espace vectoriel des fonctions continues sur le segment [a, b].
Montrer que l’application N : E −→ R+

f −→
∫

[a,b]

|f |

(qui est bien définie) est une norme sur E.

C’est la norme 1 sur E, souvent notée ‖ · ‖1.

Trouver (faire un dessin) une suite de fonctions (fn)n∈N définies sur [0, 1] telles que

∀n ∈ N, ‖fn‖∞ = n et ‖fn‖1 = 1.

108 Un calcul technique
Soit n ∈ N∗. Soit f : R+ −→ R

x 7−→ bxc
x+ 1

1. Tracer l’allure de Cf sur [0, n], puis montrer que f est continue par morceaux sur [0, n].

2. Montrer que
∫

[0,n]

f = ln
( (n+ 1)n

(n+ 1)!

)
.

109 Théorème de la moyenne

1. Soit f, g : [a, b]→ R deux fonctions continues. On suppose que g est positive.
Montrer qu’il existe c ∈ [a, b] tel que∫

[a,b]

fg = f(c)

∫
[a,b]

g

2. Soit Θ : x 7→
∫ x2

x

1

ln t
dt.

Déterminer l’ensemble de définition de Θ.
En utilisant le théorème de la moyenne (question précédente) avec la fonction f : t 7→ t,
déterminer lim

x→1+
Θ(x).

Que dire de lim
x→1

Θ(x) ?

Utiliserlaquestionprécédenteavecf(t)=tetg(t)=
1

tlnt
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Dérivation/Intégration

110 Régularité
Soit f : R→ R continue par morceaux (c’est-à-dire continue par morceaux sur tout segment de R).
On pose ϕ : R −→ R

x 7−→


1

x

∫ x

0

f si x 6= 0

f(0) si x = 0

1. Justifier que ϕ est bien définie.
2. On suppose f continue. Montrer que ϕ est dérivable sur R∗ et est continue sur R.
3. On suppose f dérivable. Montrer que ϕ est dérivable sur R et déterminer ϕ′.

111 La fonction nulle
Soit f : [0, 1]→ R une fonction continue. Soit a ∈ [0, 1].
On suppose que

∀x ∈ [0, 1], f(x) =

∫ ax

0

f

1. Dans cette question, on suppose que a = 1. Montrer que f est nulle.
2. On revient au cas général a ∈ [0, 1].

(a) Montrer que f est dérivable et déterminer f ′.
(b) Montrer que f est de classe C∞, et déterminer pour tout n ∈ N, la fonction f (n), ainsi

que f (n)(0).
(c) En appliquant une formule de Taylor bien choisie, montrer que f est nulle.

112 Fonction définie par une intégrale (1)

Soit Ψ : x 7→
∫ 2x

x

et

t
dt définie sur R∗ (Ψ se prononce Psi majuscule).

1. Dire rapidement pourquoi Ψ est bien définie.
2. Montrer que Ψ est de classe C1 et déterminer Ψ′.
3. À l’aide d’un encadrement de la fonction intégrée, déterminer la limite de Ψ en 0.

113 Fonction définie par une intégrale (2)

Soit Θ : x 7→
∫ x2

x

1

ln t
dt (Θ se prononce Theta majuscule).

1. Déterminer l’ensemble de définition D de Θ.
2. Montrer que Θ est de classe C1 et déterminer Θ′.

Dresser le tableau de variations de Θ.
3. Montrer que on distinguera x < 1 et x > 1

∀x ∈ D, x2 − x
2 lnx

6 Θ(x) 6
x2 − x

lnx

4. En déduire lim
0

Θ et lim
+∞

Θ.

5. Pour x ∈ D, on pose I(x) =

∫ x2

x

1

t ln t
dt. Calculer I(x).

6. Montrer que ∀x > 1, xI(x) 6 Θ(x) 6 x2I(x).
Donner une inégalité analogue pour x < 1.

7. Déterminer lim
1

Θ, puis retrouver lim
0

Θ et lim
+∞

Θ.
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Des limites

114 Attention !
Déterminer

lim
n→+∞

∫ 1

0

2nt e−nt
2

dt et
∫ 1

0

lim
n→+∞

2nt e−nt
2

dt

Qu’en conclure ?

115 Intuition, puis preuve rigoureuse

Soit (In)n∈N∗ définie par In =

∫ π
2

0

e−
1
n sin tdt. Montrer que la suite (In) admet une limite.

Soit ϕ : x 7→
∫ π

2

0

e−x sin tdt. Montrer que la fonction ϕ admet une limite en 0.

Question : quelle réponse implique l’autre ?

116 Passage à la limite dans les bornes : très important !
Soit f : R→ R continue. Dire si les limites suivantes existent et les déterminer le cas échéant.

(i) lim
x→0

∫ x

3

f(t)dt

(ii) lim
x→0

∫ x

3

1

t
dt

(iii) lim
x→7

∫ 2x

x

f(t)dt

(iv) lim
x→7

∫ 2x

x

1

t
dt

(v) lim
x→0

∫ 2x

x

f(t)dt

(vi) lim
x→0

∫ 2x

x

1

t
dt

117 Lemme de Lebesgue
Soit f ∈ C1

(
[a, b],R

)
. À l’aide d’une intégration par parties, montrer que

lim
n→+∞

∫ b

a

f(t) sin(nt) dt = 0

118 Des limites avec des intégrales
Justifier les affirmations suivantes (il y en a qui sont très difficiles et relèvent d’exercices spécifiques).

(i) Pour tout x 6= 0, on a
∫ 2x

x

1

t
dt = ln 2.

(ii) Pour tout x ∈ ]0, 1[ ∪ ]1,+∞[, on a
∫ x2

x

1

t ln t
dt = ln 2.

(iii) On a
∫ 2x

x

cos t

t
dt −−−→

x→0
ln 2.

(iv) Pour tout n ∈ N, on a
∫ 1

0

tndt =
1

n+ 1
.

(v) On a
∫ 1

0

ln(1 + tn)dt −−−−−→
n→+∞

0.

(vi) On a
∫ 1

0

tn sin tdt −−−−−→
n→+∞

0.

(vii) Pour f : [0, 1]→ R continue, on a
∫ 1

0

tnf(t) dt −−−−−→
n→+∞

0.

(viii) On a
∫ 1

0

ntndt −−−−−→
n→+∞

1. Par ailleurs, pour x ∈ [0, 1], on a nxn −−−−−→
n→+∞

{
0 si x ∈ [0, 1[

+∞ si x = 1

(ix) On a
∫ 1

0

ne−ntdt −−−−−→
n→+∞

1. Par ailleurs, pour x ∈ [0, 1], on a ne−nx −−−−−→
n→+∞

{
+∞ si x = 0

0 si x ∈ ]0, 1]

(x) Pour f : [0, 1]→ R continue, on a
∫ 1

0

ntnf(t) dt −−−−−→
n→+∞

f(1).

(xi) Pour f : [0, 1]→ R continue, on a
∫ 1

0

ne−ntf(t) dt −−−−−→
n→+∞

f(0).
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Formules de Taylor

119 Deux restes visuellement différents

Soit f : x 7→ 1

1− x
définie sur R \ {1}. Soit n ∈ N.

1. Rappeler pourquoi

∀x 6= 1,
1

1− x
=

n∑
k=0

xk +
xn+1

1− x

2. Soit x ∈ ]−∞, 1[. Donner la formule de Taylor avec reste intégral de f à l’ordre n en 0 et
montrer que le reste intégral vaut

(n+ 1)

∫ x

0

1

(1− t)2

(x− t
1− t

)n
dt.

3. L’égalité de la question 1 et la formule de la question 2 se ressemblent !

En faisant le changement de variable y =
x− t
1− t

dans le reste intégral, montrer que les deux
formules sont identiques.

120 Un grand classique
Soit f une fonction de classe C2 sur [0, 1] telle que f(0) = 0.
En utilisant l’inégalité de Taylor-Lagrange, montrer que

n∑
k=0

f
( k
n2

)
−−−−−→
n→+∞

f ′(0)

2

En déduire

lim
n→+∞

n∑
k=0

sin
( k
n2

)
et lim

n→+∞

n∏
k=0

(
1 +

k

n2

)

121 Dans l’esprit de Kolmogorov, exercice astucieux
Soit f : R→ R de classe C2.
On suppose que f est positive et que f ′′ est bornée sur R. On pose M = sup

x∈R
|f ′′(x)|, càd ‖f ′′‖∞.

Montrer que
∀ a ∈ R, |f ′(a)| 6

√
2Mf(a)

122 Inégalités de Kolmogorov
Soit f : R→ R de classe C2. On suppose que f et f ′′ sont bornées sur R.
On pose

M0 = sup
x∈R
|f(x)| M2 = sup

x∈R
|f ′′(x)|

1. Montrer que pour tout x ∈ R et tout h > 0, on a

|f(x+ h)− f(x)− hf ′(x)| 6 M2 h
2

2
et |f(x− h)− f(x) + hf ′(x)| 6 M2 h

2

2

2. À l’aide de l’inégalité triangulaire, montrer que pour tout x ∈ R et tout h > 0, on a

|f ′(x)| 6
M0

h
+
M2 h

2

3. En déduire que f ′ est bornée sur R et

sup
x∈R
|f ′(x)| 6

√
2M0M2
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123 Dérivées dominées par un polynôme
Soit P ∈ R[X] de degré impair et f ∈ C∞(R,R).
On suppose que ∀n ∈ N, ∀x ∈ R, |f (n)(x)| 6 |P (x)|.
Que dire de f ?

124 Théorème de division (prolongement de classe C∞)
Soit f : R→ R de classe C∞ telle que f(0) = 0.
On définit ϕ : R∗ −→ R

x 7−→ f(x)

x
On fixe n ∈ N une fois pour toutes.

1. Montrer que ϕ peut être prolongée en une fonction continue sur R.
2. Montrer que ϕ est de classe C∞ sur R∗, et avec la formule de Leibniz, donner une expression

de ϕ(n) où n ∈ N en fonction des f (k).
3. En déduire que

∀x ∈ R∗, xn+1ϕ(n)(x) =

∫ x

0

tnf (n+1)(t)dt

UtiliserlaformuledeTayloravecresteintégralpourfen0.

4. À l’aide d’une intégration par parties, en déduire une autre expression de ϕ(n)(x) pour x ∈ R∗.
5. Montrer que

ϕ(n)(x) −−−→
x→0

f (n+1)(0)

n+ 1

6. Avec le théorème de limite de la dérivée, et une récurrence sur n, on peut montrer que ϕ peut
être prolongée en une fonction de classe Cn sur R.
Ainsi ϕ est prolongeable en une fonction de classe C∞ sur R.
En admettant cela, constater que R −→ R

x 7−→


ex − 1

x
si x 6= 0

1 si x = 0

est de classe C∞ sur R.

C’est dingue, non ?
Que dire de la fonction R −→ R

x 7−→

x sin( 1
x ) si x 6= 0

0 si x = 0

? Est-elle de classe C∞ sur R ?
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Des développements en série entière

125 Hélène de Deux

Montrer que la suite
( n∑
k=1

(−1)k−1

k

)
n∈N∗

converge et que sa limite vaut ln 2.

126 La fonction logarithme-translatée est développable en série entière sur ]−1, 1[

1. Soit x ∈ [0,+∞[. Montrer que

∀n ∈ N∗,
∣∣∣ ln(1 + x) −

n∑
k=1

(−1)k−1

k
xk
∣∣∣ 6

xn+1

n+ 1

2. Soit x ∈ [0, 1]. Montrer que la suite
( n∑
k=1

(−1)k−1

k
xk
)
n∈N∗

converge et déterminer sa limite.

Pour alléger les notations, on pose Sn(x) =
n∑

k=1

(−1)k−1

k
xk.

3. Question pour l’an prochain : montrer que l’on ne peut pas généraliser cela à x ∈ ]1,+∞[ ?
On pourra étudier Sn+1(x)− Sn(x).

4. (a) Montrer que

∀m ∈ N∗, ∀x ∈ ]−1,+∞[, ln(1 + x) =

m∑
k=1

(−1)k−1

k
xk +

∫ x

0

(−1)m
tm

1 + t
dt (F)

(b) Soit x ∈ ]−1, 1]. Montrer que la suite
( n∑
k=1

(−1)k−1

k
xk
)
n∈N∗

converge et déterminer sa

limite.

127 La fonction cosinus est développable en série entière sur R

Soit x ∈ R. Montrer que la suite
( n∑
k=0

(−1)kx2k

(2k)!

)
n∈N

converge et que sa limite vaut cosx.

Pour alléger les notations, on pose Sn(x) =

n∑
k=0

(−1)k

(2k)!
x2k.

128 Puissance moins 1
2

On considère la fonction ϕ : x 7→ 1√
1− x

définie sur [0, 1[.

1. Justifier que ϕ est de classe C∞ sur [0, 1[ et calculer ses dérivées successives.
2. (2a) Montrer que ∀n ∈ N,

(
2n+2
n+1

)
6 4n+1.

(2b) Soit (t, x) ∈ R2 tel que 0 6 t 6 x < 1. Montrer que 0 6
x− t
1− t

6 x.

3. Soit x ∈ [0, 1[. Montrer que la suite
( n∑
k=0

(
2k
k

)
4k

xk
)
n∈N

converge et déterminer sa limite.

UtiliserunedesformulesdeTaylor.
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Analyse asymptotique et intégrale

129 Une suite d’intégrales

Pour tout n ∈ N, notons In =

∫ 1

0

1

1 + tn
dt.

1. Montrer que (In)n∈N tend vers 1.
2. Montrer, à l’aide d’une intégration par parties, que

In = 1− ln 2

n
+ o
( 1

n

)

130 Intégrale de tnf(t) : limite
Soit f : [0, 1]→ R continue.

1. Montrer que
∫ 1

0

tnf(t) dt −−−−−→
n→+∞

0 ou encore
∫ 1

0

tnf(t) dt = o(1).

2. En fait, montrer que
∫ 1

0

tnf(t) dt = O
( 1

n

)
. Expliquer le « en fait ».

3. Soit δ > 0. Montrer que
∫ 1−δ

0

tnf(t) dt = o
( 1

n

)
. Bien sûr, il faut comprendre δ ∈ ]0, 1].

131 Intégrale de tnf(t) : DA à 1 terme
Soit f : [0, 1]→ R continue. On veut montrer que∫ 1

0

tnf(t) dt =
f(1)

n
+ o

( 1

n

) (
ou encore que

∫ 1

0
ntnf(t) dt −−−−−→

n→+∞
f(1)

)
1. Prouver le résultat dans le cas où f est supposée de classe C1.
2. On suppose ici seulement f continue et on suppose que f(1) = 0.

(a) On fixe ε > 0.
Montrer qu’il existe δ ∈ ]0, 1] tel que

∀n ∈ N,
∣∣∣ ∫ 1

1−δ
ntnf(t) dt

∣∣∣ 6
ε

2

Pour ce δ, montrer qu’il existe n0 ∈ N tel que

∀n > n0,
∣∣∣ ∫ 1

0

ntnf(t) dt
∣∣∣ 6 ε

(b) Conclure.

3. Prouver le résultat annoncé.

132 Difficile
Soit f : [a, b]→ R continue. Montrer que(∫ b

a

|f(t)|n dt

) 1
n

−−−−−→
n→+∞

max
[a,b]
|f |

Reveniràladéfinitionepsilonesque.
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Sommes de Riemann

133 Faire ses gammes
Pour chaque suite, montrer que la limite existe et la déterminer.

an =

n∑
k=1

1

n2 + k2

bn =

n∑
k=1

n

n2 + k2

cn =

n∑
k=1

n2

n2 + k2

dn =

n∑
k=1

(2k)2

n3 + (2k)3

en =
1

n3

n∑
k=1

k2 sin(
kπ

n
)

fn =
1

n
√
n

n∑
k=1

√
k

gn =
1

n
√
n

n∑
k=1

b
√
kc

hn =
1

n4

n∑
k=1

k3√(
1 +

k2

n2

)3

in =

(
(2n)!

n!nn

) 1
n

134 Un faux ami
Déterminer la limite de

An =

n∑
k=1

n+ k

n2 + k

135 Une somme, presque de Riemann

Pour tout n ∈ N∗, on pose Sn =

n∑
k=1

1

n2 + k2
.

Montrer que Sn → 0, puis déterminer un équivalent de Sn.

136 Somme de puissances

Soit α ∈ [0,+∞[ un réel positif. Pour tout n ∈ N∗, on pose Sn(α) =

n∑
k=1

kα.

Déterminer un équivalent de Sn(α) quand n→ +∞.
Examiner d’abord les cas particuliers α ∈ {0, 1, 2, 3}.

Dansquelparagrapheducourssommes-nous?...

137 Une fausse somme de Riemann
Pour tout n > 1, on pose

Sn =

n−1∑
k=0

1√
n2 − k2

Il s’agit de montrer que (Sn) admet une limite et la déterminer.

Un élève remarque que Sn =

n−1∑
k=0

1

n
f
(k
n

)
avec f : t 7→ 1√

1− t2
.

Malheureusement, cette fonction est seulement définie sur l’ouvert [0, 1[ (qui n’est donc pas un
segment), et on ne peut donc pas appliquer le théorème des sommes de Riemann. Comment s’en
sortir ? Quelle qualité (certe, moins remarquable que la continuité) f possède-t-elle ?

Onpourras’inspirerdel’exercice102.

25exo-Integration.pdf, 30 avril 2025, 12:54



138 Autour de la preuve du théorème des sommes de Riemann
Soit f : [0, 1]→ K. Pour tout n ∈ N∗, on pose

Sn =
1

n

n∑
k=1

f
(k
n

)
1. On suppose que f est M -lipschitzienne.

(Re)-montrer que

∀n ∈ N∗,
∣∣∣ ∫ 1

0

f − Sn

∣∣∣ 6
M

2n

En particulier,

Sn −
∫ 1

0

f = O
( 1

n

)
2. On suppose f continue, dérivable sur ]0, 1[ et dont le module de la dérivée est borné, disons
|f ′| 6M .
Les hypothèses de la question précédente sont-elles vérifiées ?

3. On suppose f de classe C1.
Les hypothèses de la question précédente sont-elles vérifiées ?

4. ?? On suppose f de classe C2.
Déterminer a ∈ R tel que

Sn −
∫ 1

0

f =
a

n
+ o

+∞

( 1

n

)

139 Une intégrale à paramètre.
À l’aide d’une intégration par partie, montrer que∫ 1

0

e−xt

1 + t2
dt =

1

x
+ O
x→+∞

(
1

x2

)
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333 Une intégrale, deux suites DM
Pour tout a, b > 0, on pose

I(a, b) =

∫ π
2

0

ln(a cos2 t+ b sin2 t) dt

On fixe deux réels a, b > 0 strictement positifs.

Propriétés de I(a, b)

1. Montrer que
∀ t ∈

[
0,
π

2

]
, a cos2 t+ b sin2 t > 0

En déduire que l’intégrale I(a, b) est bien définie.
2. Montrer que I(a, b) = I(b, a).

On déduit de cette question que

∀α, β > 0, I(α, β) = I(β, α)

3. Montrer que
π

2
ln
(

min(a, b)
)

6 I(a, b) 6
π

2
ln
(

max(a, b)
)

4. Montrer que

2I(a, b) =

∫ π
2

0

ln
[
ab cos2(2t) +

(a+ b

2

)2

sin2(2t)
]
dt

5. Déduire des questions précédentes que

∀α, β > 0, 2I(α, β) = I
(
αβ,

(α+ β

2

)2)
Deux suites imbriquées

On définit deux suites u et v par :

{
u0 = a

v0 = b
et ∀n ∈ N,


un+1 = unvn

vn+1 =
(un + vn

2

)2

Une récurrence immédiate montre que ces suites sont à termes strictement positifs.

6. Pour tout n ∈ N, déterminer une relation entre I(a, b) et I(un, vn).

7. En considérant wn =

√
vn +

√
un

2
et w′n =

√
vn −

√
un

2
, déterminer

√
un et

√
vn en fonction

de a, b et n.

Pour plus de lisibilité, on pourra poser σ =

√
b+
√
a

2
et δ =

√
b−
√
a

2
.

8. Déterminer la limite des suites
lnun
2n

et
ln vn
2n

.

La chute !
9. Déterminer la valeur de I(a, b).

Onpourranotamments’aiderde3et8.
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334 La formule de Plouffe DM
Le but de cet exercice est de démontrer cette formule :

(BBP) π = lim
n→+∞

n∑
k=0

1

16k

(
4

8k + 1
− 2

8k + 4
− 1

8k + 5
− 1

8k + 6

)
Elle a été obtenue le 19 septembre 1995 par Simon Plouffe en collaboration avec David H. Bailey
et Peter Borwein. Elle permet le calcul isolé des chiffres binaires du nombre π.
On considère l’intégrale I suivante :

I =

∫ 1

0

t5 + t4 + 2t3 − 4

t8 − 16
dt

1. Justifier que l’intégrale I est bien définie.
2. (a) Factoriser X8 − 16 dans C[X], puis en déduire une factorisation comme un produit de

quatre polynômes de degré 2 à coefficients réels.
Est-ce la factorisation en irréductibles dans R[X] ?

(b) Effectuer la division euclidienne de X5 +X4 + 2X3 − 4 par X2 + 2.
Factoriser le polynôme X5 +X4 + 2X3 − 4 en un produit d’irréductibles de R[X].

3. Avec le minimum de calculs, justifier que

∀ t ∈ [0, 1],
t5 + t4 + 2t3 − 4

t8 − 16
=

1

4

(
t

t2 − 2
− t− 2

t2 − 2t+ 2

)
.

4. Déterminer les valeurs des intégrales

I1 =

∫ 1

0

2x

x2 − 2
dx et I2 =

∫ 1

0

2x− 2

x2 − 2x+ 2
dx et I3 =

∫ 1

0

1

x2 − 2x+ 2
dx.

5. Montrer I =
π

16
.

Pour la fin de l’exercice, on fixe p ∈ N.
6. Soit a ∈ ]0, 1[.

(a) Montrer que pour tout t ∈ [0, a[ et tout n ∈ N, on a :∣∣∣∣∣ tp

1− t8
−

n∑
k=0

t8k+p

∣∣∣∣∣ 6
a8(n+1)+p

1− a8

(b) En déduire que

lim
n→+∞

n∑
k=0

a8k+p+1

8k + p+ 1
=

∫ a

0

tp

1− t8
dt

On rappelle que la notation lim
n→+∞

signifie que la limite existe et vaut. . .

7. Montrer que

lim
n→+∞

n∑
k=0

1

16k(8k + p+ 1)
=

∫ 1

0

16xp

16− x8
dx

8. Démontrer la formule BBP.
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335 Wallis, Stirling, Gauss DM

Intégrales de Wallis

Pour tout n ∈ N, on pose Wn =

∫ π/2

0

cosn tdt.

1. Calculer W0 et W1.
2. Montrer que la suite (Wn)n∈N est décroissante, et positive.
3. Pour tout n ∈ N∗, donner une relation entre Wn+1 et Wn−1.

En déduire que la suite (nWnWn−1)n∈N∗ est constante.
4. Montrer ∀n ∈ N∗, n

n+1
π
2 6 nW 2

n 6 π
2 .

5. Donner un équivalent simple de Wn.

Formule de Stirling

On pose (un)n∈N∗ =

(
n! en

nn+ 1
2

)
n∈N∗

.

6. (a) Déterminer un équivalent de la suite
(

ln

(
un
un−1

))
n>2

.

(b) En admettant que la suite

(
n∑
k=1

1

k2

)
n∈N∗

converge, montrer que (un)n∈N∗ converge vers

une limite ` > 0.
On pourra par exemple minorer la suite (lnun)n>2 par une suite convergente.

(c) Donner un équivalent de n! en fonction de `.
7. Pour tout n ∈ N, exprimer W2n en fonction de

(
2n
n

)
et donner un équivalent simple de W2n

en fonction de `.
8. Montrer la formule de Stirling

n! ∼
n→+∞

√
2πn

(n
e

)n

Intégrale de Gauss

On pose Φ : R+ −→ R

x 7−→
∫ x

0

e−t
2

dt

9. Montrer

∀n ∈ N∗, ∀ t ∈ [0,
√
n],

(
1− t2

n

)n
6 e−t

2

6

(
1 +

t2

n

)−n
10. Montrer ∀n ∈ N∗,

√
nW2n+1 6 Φ(

√
n) 6

√
nW2n−2.

On pourra faire deux changements de variables successifs : d’abord t =
√
nu, puis un second (qui ne sera pas

le même dans les deux intégrales) introduisant des fonctions trigonométriques...

11. Montrer Φ(x) −→
x→+∞

√
π

2 , ce que vous noterez en Spé,
∫ +∞

0

e−t
2

dt =

√
π

2
.
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104
Posons g = f − f2. Autrement dit, g : t 7→ f(t)− f(t)2.
On a

? g est continue par opérations (car f est continue)
? g est positive, car f est à valeurs dans [0, 1]

?

∫ 1

0

g = 0 par hypothèse

D’après le théorème aux trois hypothèses, on en déduit que g est la fonction nulle.
Donc f = f2.

Attention ici, à ne pas dire ou bien f = 0, ou bien f = 1 ! ! ! !
D’où ∀ t ∈ [0, 1],

(
f(t) = 0 ou f(t) = 1

)
Ainsi l’image de f est incluse dans {0, 1}.

D’après le théorème des valeurs intermédiaires, l’image de l’intervalle [0, 1] par la fonction conti-
nue f est un intervalle, qui est donc soit le singleton {0}, soit le singleton {1}.
Autrement dit, on a (

∀ t ∈ [0, 1], f(t) = 0
)

ou
(
∀ t ∈ [0, 1], f(t) = 1

)
Comme f n’est pas nulle dans l’énoncé, on en déduit que f est constante égale à 1.
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— Montrons que F est bien définie.

L’intégrale a bien un sens car la fonction intégrée t 7→ t cos
(1

t

)
est prolongeable par conti-

nuité en 0.

En toute rigueur, à la place de
∫ x

0

t cos
(1

t

)
dt, il faudrait écrire

∫ x

0

ϕ(t)dt où ϕ : t 7→

t cos
(1

t

)
si t 6= 0

0 si t = 0

— Montrons que F est dérivable et F ′ = f .
F Par opérations, la fonction F est dérivable sur R∗ et

∀x ∈ R∗, F ′(x) = 2x cos

(
1

x

)
+ sin

(
1

x

)
− 2x cos

(
1

x

)
= sin

(
1

x

)
= f(x)

F Montrons à présent que F est dérivable en 0 et que F ′(0) = f(0) (en revenant à la
définition, car ici, le théorème de la limite de la dérivée ne permettra pas de conclure (why
d’ailleurs ? !)).
Examinons le taux d’accroissement de F en 0.
On a

∀x 6= 0,
F (x)− F (0)

x− 0
= x cos

( 1

x

)
− 1

x

∫ x

0

2t cos
(1

t

)
dt

• On a x −−−→
x→0

0 et la quantité cos
( 1

x

)
est bornée d’où

x cos
( 1

x

)
−−−→
x→0

0

• Pour le deuxième terme, on va utiliser l’inégalité triangulaire.
Pour cela, on va d’abord calculer la limite en 0+.
On a

∀x > 0,
∣∣∣ 1
x

∫ x

0

2t cos
(1

t

)
dt
∣∣∣ 6

∣∣∣ 1
x

∣∣∣ ∫ x

0

∣∣∣2t cos
(1

t

)∣∣∣dt par inégalité triangulaire

6
1

x

∫ x

0

2tdt︸ ︷︷ ︸
=x

car | cos | est majorée par 1

Comme x −−−−→
x→0+

0, le membre gauche tend vers 0.

On montre de même que le membre gauche tend vers 0 quand x→ 0−.

Par somme de limites, on en déduit

F (x)− F (0)

x− 0
−−−→
x→0

0

Ainsi, F est dérivable en 0 et F ′(0) = 0, qui vaut f(0).
F BILAN. La fonction F est dérivable sur R et F ′ = f .
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1. Posons

ϕ : x 7−→
∫ b

a

fg − f(x)

∫ b

a

g =

∫ b

a

(
f(t)− f(x)

)
g(t)dt

On veut montrer qu’il existe c tel que ϕ(c) = 0.

Comme f est continue sur le segment [a, b], elle est bornée et atteint ses bornes : il existe xm
et xM tels que

f(xm) = min
[a,b]

f et f(xM ) = max
[a,b]

f

D’où
∀ t ∈ [a, b], f(t)− f(xm) > 0

D’où, en multipliant par g(t) > 0,

∀ t ∈ [a, b],
(
f(t)− f(xm)

)
g(t) > 0

Par positivité de l’intégrale, ∫ b

a

(
f(t)− f(xm)

)
g(t)dt > 0

c’est-à-dire ϕ(xm) > 0.
On montre de même que ϕ(xM ) 6 0.
Ainsi, 0 est une valeur intermédiaire entre deux valeurs atteintes par ϕ.
D’après le théorème des valeurs intermédiaires, 0 est atteint par ϕ.

Autrement dit, il existe c ∈ [xm, xM ] tel que ϕ(c) = 0.

Autre solution, mais moins élégante.
On distingue deux cas.

• Cas
∫ b

a

g(t)dt = 0. Alors d’après le « critère de nullité », g est la fonction nulle.

Donc tout c convient.

• Cas
∫ b

a

g(t)dt 6= 0. Par stricte positivité de l’intégrale (savoir d’où cela sort), on a
∫ b

a

g(t)dt > 0.

Montrons que ∫ b

a

f(t)g(t)dt∫ b

a

g(t)dt

est une valeur intermédiaire pour f .

Sur le segment [a, b], la fonction continue f est bornée et atteint ses bornes, disonsm = f(xm)
et M = f(xM ).
On a

∀ t ∈ [a, b], m 6 f(t) 6M

puis, en multipliant par g(t) > 0,

∀ t ∈ [a, b], mg(t) 6 f(t)g(t) 6Mg(t)

Par croissance de l’intégrale,

m

∫ b

a

g(t)dt 6
∫ b

a

f(t)g(t)dt 6 M

∫ b

a

g(t)dt

D’où en divisant par
∫ b

a

g(t)dt qui est > 0

f(xm) = m 6

∫ b

a

f(t)g(t)dt∫ b

a

g(t)dt

6 M = f(xM )
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Ainsi

∫ b

a

f(t)g(t)dt∫ b

a

g(t)dt

est une valeur intermédiaire entre deux valeurs atteintes par f , donc

d’après le théorème des valeurs intermédiaires, c’est une valeur atteinte par f . Autrement

dit, il existe c ∈ [xm, xM ] ⊂ [a, b] tel que∫ b

a

f(t)g(t)dt∫ b

a

g(t)dt

= f(c)

2. • Déterminons l’ensemble de définition de Θ : x 7→
∫ x2

x

1

ln t
dt.

La fonction intégrée est continue sur ]0, 1[ ∪ ]1,+∞[.

On cherche les x ∈ R tel que [x, x2] ⊂ ]0, 1[ ∪ ]1,+∞[.
Il n’est pas difficile de constater que ce sont les x ∈ ]0, 1[ ∪ ]1,+∞[.
Ainsi, DΘ = ]0, 1[ ∪ ]1,+∞[.

• Déterminons lim
x→1+

Θ(x).

Fixons x ∈ ]1,+∞[.

Posons f : t 7→ t et g : t 7→ 1

t ln t
qui sont continues sur ]1,+∞[ donc sur [x, x2].

De plus, g est positive sur ]1,+∞[ donc sur [x, x2].
La question précédente s’applique et fournit l’existence de cx ∈ [x, x2] tel que

(♦)

∫ x2

x

t× 1

t ln t
dt = f(cx)

∫ x2

x

1

t ln t
dt

Ce qui se réécrit avec les définitions

(♥) Θ(x) = cx

∫ x2

x

1

t ln t
dt

Or ∫ x2

x

1

t ln t
dt =

∫ x2

x

1/t

ln t
dt =

[
ln | ln t|

]x2

x
= ln 2

Bilan :
∀x ∈ ]1,+∞[, Θ(x) = cx ln 2

Comme cx ∈ [x, x2], le théorème des Gendarmes fournit cx −−−−→
x→1+

1, d’où

Θ(x) −−−−→
x→1+

ln 2

• Soit x ∈ ]0, 1[. On montre de la même manière que

Θ(x) −−−−→
x→1−

ln 2

Il faut juste intervertir x et x2 au début de la preuve dans l’égalité (♦) ; puis on récupère
l’égalité (♥) en multipliant par −1 de chaque côté.
• Bilan. On a

Θ(x) −−−→
x→1

ln 2
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1. On considère l’intégrale d’une fonction continue par morceaux sur un segment, donc c’est

licite.

2. Comme f continue sur R, le théorème fondamental de l’analyse affirme que F : x 7→
∫ x

0

f est

de classe C1 sur R et F ′ = f . En particulier, F ′(0) = f(0) et la fonction ϕ a donc le visage
suivant :

ϕ : R −→ R

x 7−→


F (x)

x
si x 6= 0

F ′(0) si x = 0

— Par opération, ϕ est dérivable sur R∗ et

∀x ∈ R∗, ϕ′(x) =
F ′(x)x− F (x)

x2

=
f(x)x− F (x)

x2

=
−1

x2
F (x) +

1

x
f(x)

=
−1

x2

∫ x

0

f +
1

x
f(x)

— Continuité en 0.
La fonction F étant dérivable en 0, on a

F (x)

x
−−−→
x→0

F ′(0)

ce qui se traduit pour ϕ par ϕ(x) −−−→
x→0

ϕ(0).

Ainsi, ϕ est continue en 0.
Ainsi, ϕ est dérivable sur R∗ et continue sur R.

3. Étude en 0. Reprenons les notations précédentes. On a

∀x 6= 0,
ϕ(x)− ϕ(0)

x
=

F (x)

x
− F ′(0)

x
=

F (x)− F ′(0)x

x2

Comme f est dérivable sur R, la fonction F est deux fois dérivable sur R, et la formule de
Taylor-Young peut s’appliquer :

F (x) = F (0) + F ′(0)x +
1

2!
F ′′(0)x2 + o

x→0
(x2)

Comme F (0) = 0, on en déduit :

F (x)− F ′(0)x

x2
=

1

2!
F ′′(0) + o

x→0
(1)

Donc
ϕ(x)− ϕ(0)

x
−−−→
x→0

1

2!
F ′′(0)

Ainsi, ϕ est dérivable en 0 et ϕ′(0) =
1

2
f ′(0).

Résumons. La fonction ϕ est dérivable sur R et

ϕ′ : R −→ R

x 7−→


−1

x2

∫ x

0

f +
1

x
f(x) si x 6= 0

1

2
f ′(0) si x = 0
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1. On a

(F) ∀x ∈ [0, 1], f(x) =

∫ x

0

f

Comme f est continue, le théorème fondamental de l’Analyse dit que x 7→
∫ x

0
f est dérivable

de dérivée f .
La relation (F) montre donc que f est dérivable et que f ′ = f .
Par ailleurs, la relation (F) fournit f(0) = 0.
Résumons. La fonction f est solution de l’équation différentielle y′ − y = 0 et s’annule, donc
le cours dit que c’est la fonction nulle.

On peut évidemment retrouver très facilement ici que f est nulle. En effet, il existe λ ∈ R tel que
f : x 7→ λex. Et l’égalité f(0) = 0 fournit λ = 0, donc f est nulle.

2. (a) Au brouillon, on conjecture une formule pour la dérivée nème.
Puis, on montre par récurrence :

∀n ∈ N, « f est n-fois dérivable et f (n) : x 7→ a

n∑
k=1

k
f(anx) »

ou bien

∀n ∈ N, « f est de classe Cn et f (n) : x 7→ a

n∑
k=1

k
f(anx) »

J’opte pour la première version et je note Hn l’assertion.

On pose σn =
n∑
k=1

k de sorte que σn+1 = σn + (n+ 1).

Il est plus pratique ici d’initialiser à n = 1 (car on aura besoin d’utiliser H1 ensuite).
Ce n’est pas un problème car H0 est trivialement vraie.

Initialisation. La fonction f est bien entendu 0-fois dérivable, et comme f (0) = f , la
formule est valable.
D’où H0.

Initialisation (bis). La fonction f est dérivable en vertu du théorème fondamental de
l’analyse (car f est continue).
Plus précisément,x 7→ ax est dérivable sur [0, 1] à valeurs dans [0, 1]

y 7→
∫ y

0

f est dérivable sur [0, 1] (on utilise le fait que f est continue) de dérivée f

Par composition, f est dérivable sur [0, 1] et on a

f ′ : x 7→ af(ax)

D’où H1.
Hérédité. Soit n ∈ N tel que Hn. Montrons Hn+1.

D’après Hn, la fonction f est n-fois dérivable et f (n) : x 7→ aσnf(anx).
On a{
x 7→ anx est dérivable sur [0, 1] et à valeurs dans [0, 1]

t 7→ f(t) est dérivable sur [0, 1] et f ′ : t 7→ af(at) (même justification que pour H1).

Par composition, la fonction x 7→ f(anx) est dérivable sur [0, 1].
Ainsi, la fonction f (n) est dérivable sur [0, 1] et on a

(fn)′ : x 7→ aσnanf ′(anx)

Comme f ′ : t 7→ af(at), on a

f (n+1) = (fn)′ : x 7→ aσnanaf
(
a(anx)

)
= aσn+(n+1)f(an+1x)

On vient de montrer que f est (n+1)-fois dérivable et f (n+1) : x 7→ aσn+(n+1)f(an+1x),
d’où Hn+1.
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(b) Fixons x ∈ [0, 1] et montrons que f(x) = 0.
L’inégalité de Taylor-Lagrange appliquée entre 0 et x fournit

(♣) ∀n ∈ N,
∣∣∣f(x)−

n∑
k=0

f (k)(0)

k!
xk
∣∣∣ 6 Kn,x

|x|n+1

(n+ 1)!
où Kn,x = sup

[0,x]

|f (n+1)|

— Comme f(0) = 0, la formule de la dérivée kème obtenue à la question précédente
fournit :

∀ k ∈ N, f (k)(0) = 0

— Comme f (n+1) : x 7→ aσn+1f(an+1x) et que a ∈ [0, 1], on en déduit que

∀ t ∈ [0, x], |f (n+1)(t)| 6 |f(an+1x)| 6 sup
[0,1]

|f |

ce maximum ayant du sens car f est continue sur le segment [0, 1], donc |f | aussi,
et admet donc un maximum en vertu du théorème des bornes atteintes.

La relation (♣) fournit :

∀n ∈ N,
∣∣∣f(x)

∣∣∣ 6 M
|x|n+1

(n+ 1)!
6 M

1

(n+ 1)!
où M = sup

[0,1]

|f |

Comme le membre droit tend vers 0 quand n → +∞, le théorème des Gendarmes
implique que la suite constante égale à f(x) tend vers 0, donc f(x) = 0.
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1. Solution. Soit x ∈ R∗.

La fonction intégrée est continue (par morceaux) sur [x, 2x], donc
∫ 2x

x

et

t
dt est bien définie.

Ainsi, Ψ(x) existe.

Pour le fun. Faisons comme si l’ensemble de définition de Ψ n’était pas donné.

La fonction intégrée t 7→ et

t
est définie et continue sur R∗.

On cherche les x ∈ R tels que 
[x, 2x] ⊂ ]−∞, 0[
ou

[x, 2x] ⊂ ]0,+∞[

Ce qui équivaut à x < 0 ou x > 0.

BILAN : l’ensemble de définition de Ψ est R∗ = ]−∞, 0[ ∪ ]0,+∞[.

2. Première rédaction (un peu laborieuse. . .).
Montrons que Ψ est de classe C1 sur R∗ en montrant qu’elle est C1 sur chaque intervalle
de R∗.
B Sur ]0,+∞[

D’après la relation de Chasles, on a

∀x ∈ ]0,+∞[, Ψ(x) = −
∫ x

1

et

t
+

∫ 2x

1

et

t
dt

D’après le théorème fondamental de l’Analyse :

— la fonction x 7→ −
∫ x

1

et

t
est C1

— la fonction x 7→
∫ 2x

1

et

t
est C1 car les deux fonctions

x 7→ 2x

y 7→ −
∫ y

1

et

t

le sont

Par somme, on en déduit que Ψ est C1 sur ]0,+∞[ et on a

∀x ∈ ]0,+∞[, Ψ′(x) = −ex

x
+ 2

e2x

2x
=

ex(−1 + ex)

x

B Sur ]−∞, 0[

Rien ne change si ce n’est le 1 artificiel dans les deux intégrales qu’il faut changer en −1 ou
en −2026.

BILAN : Ψ est de classe C1 sur R∗ et on a

∀x ∈ R∗, Ψ′(x) =
ex(−1 + ex)

x

Autre rédaction (moins laborieuse, peut-être).
Montrons que Ψ est de classe C1 sur R∗ (on travaille donc directement sur R∗, qui n’est pas
un intervalle !).

La fonction intégrée t 7→ et

t
est continue sur R∗ (qui n’est pas un intervalle, certes !).

Elle admet des primitives. Notons F l’une d’entre elle. Ainsi, F est de classe C1 (en tant que
primitive d’une fonction continue).
On a alors

∀x ∈ R∗, Ψ(x) = F (2x)− F (x)
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Par opérations, on en déduit que Ψ est de classe C1 et

∀x ∈ R∗, Ψ′(x) = 2F ′(2x)− F ′(x)

= 2
e2x

2x
− ex

x

=
ex(−1 + ex)

x

3. Déterminons la limite de Ψ en 0.
B On commence par déterminer la limite en 0+.
Montrons que

∀x > 0, ex ln 2 6 Ψ(x) 6 e2x ln 2

On pourra en déduire, d’après le théorème des Gendarmes que Ψ(x) −−−−→
x→0+

ln 2.

Fixons x > 0.
On a

∀ t ∈ [x, 2x],
ex

t
6

et

t
6

e2x

t

Par croissance de l’intégrale dans le bon sens, on a∫ 2x

x

ex

t
dt 6

∫ 2x

x

et

t
dt 6

∫ 2x

x

e2x

t
dt

D’où

ex
∫ 2x

x

1

t
dt︸ ︷︷ ︸

ln 2

6
∫ 2x

x

et

t
dt︸ ︷︷ ︸

Ψ(x)

6 e2x

∫ 2x

x

1

t
dt︸ ︷︷ ︸

ln 2

B On établit de la même manière que

∀x < 0, e2x ln 2 6 Ψ(x) 6 ex ln 2

D’après le théorème des Gendarmes, on en déduit que Ψ(x) −−−−→
x→0−

ln 2.

B Ces deux points montrent que la limite de Ψ en 0 existe et vaut ln 2.
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Limite de In.
Soit n ∈ N∗. La fonction t 7→ e−

1
n sin t est décroissante sur [0, π2 ].

D’où
∀ t ∈

[
0,
π

2

]
, e−

1
n sin π

2︸ ︷︷ ︸
=e−

1
n

6 e−
1
n sin t 6 e−

1
n sin 0︸ ︷︷ ︸
=1

Par croissance de l’intégrale, on obtient

π

2
e−

1
n 6

∫ π
2

0

e−
1
n sin tdt︸ ︷︷ ︸
In

6
π

2

On a donc montré que
∀n ∈ N∗,

π

2
e−

1
n 6 In 6

π

2

Le théorème des Gendarmes assure l’existence de la limite et donne sa valeur :

In −−−−−→
n→+∞

π

2

Limite de ϕ en 0
Commençons par rappeler une proposition de cours :

Soit ϕ : I → R et a ∈ I̊ (un point intérieur en lequel f est définie). Soit ` ∈ R.
On a l’équivalence

ϕ(x) −−−→
x→a

` ⇐⇒


ϕ(x) −−−→

x→a
x<a

`

ϕ(x) −−−→
x→a
x>a

`

ϕ(a) = `

Vérifions les trois points (ici, on est obligé de distinguer 0+ et 0−, à cause des encadrements).

— Limite en 0+.
Soit x > 0. La fonction t 7→ e−x sin t est décroissante sur [0, π2 ] (on utilise la positivité de x).
D’où

∀ t ∈
[
0,
π

2

]
, e−x sin π

2︸ ︷︷ ︸
=e−x

6 e−x sin t 6 e−x sin 0︸ ︷︷ ︸
=1

Par croissance de l’intégrale, on obtient

π

2
e−x 6

∫ π
2

0

e−x sin tdt︸ ︷︷ ︸
ϕ(x)

6
π

2

On a donc montré que
∀x > 0,

π

2
e−x 6 ϕ(x) 6

π

2

Le théorème des Gendarmes assure l’existence de la limite et donne sa valeur :

ϕ(x) −−−→
x→0
x>0

π

2

— Limite en 0−. Ce cas se traite de la même manière.
On obtient

ϕ(x) −−−→
x→0
x<0

π

2

— En 0. On a ϕ(0) = π
2 .

Les limites en 0+ et en 0− coïncident et valent ϕ(0), d’où l’existence de la limite en 0 et

ϕ(x) −−−→
x→0

π

2
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Notons Sn =

n∑
k=0

f
( k
n2

)
Appliquons l’inégalité de Taylor-Lagrange à f à l’ordre 1 en 0. On a

∀x ∈ [0, 1], |f(x)− f ′(0)x| 6 K
|x|2

2!

où K est un majorant de |f ′′| sur [0, x]. Prenons K = sup
[0,1]

|f ′′|, qui ne dépend pas de x.

Soit n ∈ N. On a alors

∀ k ∈ J0, nK,
∣∣∣f( k

n2

)
− f ′(0)

k

n2

∣∣∣ 6 K

2!

( k
n2

)2

D’après l’inégalité triangulaire,∣∣∣Sn − n∑
k=0

f ′(0)
k

n2

∣∣∣ 6
n∑
k=0

∣∣∣f( k
n2

)
− f ′(0)

k

n2

∣∣∣ par inégalité triangulaire

6
n∑
k=0

K

2!

( k
n2

)2

par somme de ce qui précède

6
K

2!

1

n4

n∑
k=0

k2

︸ ︷︷ ︸
∼ 1

3
n3 car

n∑
k=0

k2 =
n(n+ 1)(2n+ 1)

6

Le membre de droite est un O( 1
n ) donc tend vers 0.

D’après le théorème des gendarmes,

Sn − f ′(0)

n∑
k=0

k

n2
−−−−−→
n→+∞

0

Or
n∑
k=0

k

n2
=

1

n2

n(n+ 1)

2
∼ 1

2
, d’où

f ′(0)

n∑
k=0

k

n2
−−−−−→
n→+∞

f ′(0)

2

Comme

Sn =
(
Sn − f ′(0)

n∑
k=0

k

n2

)
+ f ′(0)

n∑
k=0

k

n2

on en déduit par somme de limites que

Sn −−−−−→
n→+∞

f ′(0)

2

La somme
n∑
k=0

sin
( k
n2

)
est du type

n∑
k=0

f
( k
n2

)
avec f : x 7→ sin(x) qui est de classe C2 et vérifie

f(0) = 0.
On a donc

n∑
k=0

sin
( k
n2

)
−−−−−→
n→+∞

cos′(0)

2
=

1

2

On transforme ce produit
n∏
k=0

(
1 +

k

n2

)
avec le principe bien connu suivant

exp(lnproduit) = exp(somme ln)

On pose f : x 7→ ln(1 + x) qui est de classe C2 et vérifie f(0) = 0.
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On a donc
n∑
k=0

ln
(

1 +
k

n2

)
−−−−−→
n→+∞

1
1+0

2
=

1

2

Par continuité de l’exponentielle en 1
2 , on obtient :

n∏
k=0

(
1 +

k

n2

)
−−−−−→
n→+∞

exp
(1

2

)
=
√

e
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Fixons a ∈ R et appliquons l’inégalité de Taylor-Lagrange à l’ordre 2 en a.

∀h ∈ R,
∣∣∣f(a+ h)− f(a)− hf ′(a)

∣∣∣ 6 K
|h|2

2
où K = sup

[a,a+h]

|f ′′| (qui est un max)

On a bien sûr K 6M .
En utilisant que f est positive, on a alors

∀h ∈ R, 0 6 f(a+ h) 6 f(a) + hf ′(a) +M
h2

2

d’où
∀h ∈ R, 0 6 f(a) + f ′(a)h+

M

2
h2

On a donc un polynôme en h de degré 2 qui est toujours positif, donc son discriminant est négatif
ou nul :

f ′(a)2 − 4
M

2
f(a) 6 0

D’où f ′(a)2 6 2Mf(a). Puis par croissance de la fonction racine carré, on a |f ′(a)| 6
√

2Mf(a).
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1. Comme f est dérivable en 0, on a

∀x 6= 0, ϕ(x) =
f(x)

x
=
f(x)− f(0)

x− 0
−→
x→0

f ′(0)

Donc ϕ est prolongeable par continuité en 0 et ce prolongement est

ϕ̃ : R −→ R

x 7−→

{
f(x)
x x 6= 0

f ′(0) x = 0

2. Sur R∗, la fonction ϕ se présente comme le produit de f par g où g : x 7→ 1
x qui sont C∞.

La formule de Leibniz dit que l’on a l’égalité de fonctions :

ϕ(n) =

n∑
k=0

(
n

k

)
f (k) × g(n−k)

Comme ∀ j ∈ N, g(j) : x 7−→ (−1)jj!
xj+1 , on a :

ϕ(n) : x 7−→
n∑
k=0

(
n

k

)
f (k)(x)

(−1)n−k(n− k)!

xn−k+1

∀x 6= 0 ϕ(n)(x) =
1

xn+1
(−1)nn!

n∑
k=0

(−1)−k

k!
f (k)(x)xk

3. Soit x 6= 0.
D’une part, la question précédente fournit

xn+1ϕ(n)(x) = (−1)nn!

n∑
k=0

f (k)(x)

k!
(−x)k

D’autre part, la formule de Taylor avec reste intégral appliquée à a = x et b = 0 donne :

f(0)︸︷︷︸
=0

=

n∑
k=0

f (k)(x)

k!
(0− x)k − (−1)n

n!

∫ x

0

f (n+1)(t)tndt

D’où en multipliant par (−1)nn!

(−1)nn!

n∑
k=0

f (k)(x)

k!
(0− x)k =

∫ x

0

f (n+1)(t)tndt

En rassemblant ces deux informations, on a

xn+1ϕ(n)(x) =

∫ x

0

tnf (n+1)(t)dt

4. On pose v : t 7→ f (n+1)(t) et u : t 7→ 1

n+ 1
tn+1.

xn+1ϕ(n)(x) =

∫ x

0

tnf (n+1)(t)dt

=

[
tn+1

n+ 1
f (n+1)(t)

]x
0

−
∫ x

0

tn+1

n+ 1
f (n+2)(t)dt

=
xn+1

n+ 1
f (n+1)(x)− 1

n+ 1

∫ x

0

tn+1f (n+2)(t)dt

En divisant par xn+1 :

ϕ(n)(x) =
1

n+ 1
f (n+1)(x) − 1

n+ 1

1

xn+1

∫ x

0

tn+1f (n+2)(t)dt
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5. Pour répondre à la question, il suffit de montrer que (why ?) :

1

xn+1

∫ x

0

tn+1f (n+2)(t)dt −−−→
x→0

0

En posant M = max
[−1,1]

|f (n+2)|, je vous laisse montrer que :

∀x ∈ [−1, 1],
∣∣∣ ∫ x

0

tn+1f (n+2)(t)dt
∣∣∣ 6 M

|x|n+2

n+ 2
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1. Considérons la fonction f : ]−1,+∞[ −→ R

t 7−→ ln(1 + t)
qui est de classe C∞.

D’après l’inégalité de Taylor-Lagrange appliquée à la fonction f à l’ordre n, en 0, on a

∀n ∈ N∗,
∣∣∣f(x)− Sn(x)

∣∣∣ 6 ‖f (n+1)‖∞,[0,x]
|x|n+1

(n+ 1)!

∀n ∈ N∗,
∣∣∣f(x)− Sn(x)

∣∣∣ 6 ‖f (n+1)‖∞,[0,x]
xn+1

(n+ 1)!
(on utilise que x > 0)

Comme f (n+1) : t 7→ (−1)nn!

(1 + t)n+1
, on a

∀ t ∈ [0, x], |f (n+1)(t)| 6 n!

(1 + 0)n+1

d’où ‖f (2n+1)‖∞,[0,x] 6 n! (ici, il y a même égalité).
D’où

∀n ∈ N∗,
∣∣∣f(x)− Sn(x)

∣∣∣ 6
xn+1

n+ 1

c’est-à-dire

∀n ∈ N∗,
∣∣∣ ln(1 + x) −

n∑
k=1

(−1)k−1

k
xk
∣∣∣ 6

xn+1

n+ 1

2. Ici, x ∈ [0, 1]. Ainsi,
xn+1

n+ 1
−−−−−→
n→+∞

0

Comme

∀n ∈ N∗,
∣∣∣f(x)− Sn(x)

∣∣∣ 6
xn+1

n+ 1

le théorème des Gendarmes affirme que

Sn(x) −−−−−→
n→+∞

f(x)

c’est-à-dire
n∑
k=1

(−1)k−1

k
xk −−−−−→

n→+∞
ln(1 + x)

3. A taper.
4. Cf. cours
5. On a

∀n ∈ N∗,
∣∣∣f(x)− Sn(x)

∣∣∣ 6
∣∣∣ ∫ x

0

(−1)n
tn

1 + t
dt
∣∣∣

Ici, il faut distinguer deux cas pour utiliser l’inégalité triangulaire.
• Traitons le cas x 6 0, c’est-à-dire ici le cas x ∈ ]−1, 0].
On a

∀n ∈ N∗,
∣∣∣f(x)− Sn(x)

∣∣∣ 6
∫ 0

x

∣∣∣(−1)n
tn

1 + t

∣∣∣dt
=

∫ 0

x

|t|n

1 + t
dt

6
1

1 + x

∫ 0

x

|t|ndt︸ ︷︷ ︸
|x|n+1

n+ 1

Remarque. Le calcul de
∫ 0

x

|t|ndt n’est pas du tout immédiat.∫ 0

x

|t|ndt =

∫ 0

x

(−t)ndt = (−1)n
∫ 0

x

tndt = (−1)n
[

1

n+ 1
tn+1

]0

x

= (−1)n(0− 1

n+ 1
xn+1) =

1

n+ 1
(−1)n+1xn+1 =

|x|n+1

n+ 1
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BILAN. Pour x ∈ ]−1, 0], on a :

∀n ∈ N∗,
∣∣∣f(x)− Sn(x)

∣∣∣ 6
1

1 + x

|x|n+1

n+ 1

Où a-t-on utilisé le fait que x est différent de −1 ?
• Cas x ∈ [0, 1].

∀n ∈ N∗,
∣∣∣f(x)− Sn(x)

∣∣∣ 6
∫ x

0

∣∣∣(−1)n
tn

1 + t

∣∣∣dt
=

∫ x

0

|t|n

1 + t
dt

6
1

1 + 0

∫ x

0

|t|ndt︸ ︷︷ ︸
|x|n+1

n+ 1

BILAN. Pour x ∈ [0, 1], on a :

∀n ∈ N∗,
∣∣∣f(x)− Sn(x)

∣∣∣ 6
1

1 + 0

|x|n+1

n+ 1

• Dans les deux cas (c’est-à-dire x ∈ ]−1, 1]), on a

∀n ∈ N∗,
∣∣∣f(x)− Sn(x)

∣∣∣ 6 max
( 1

1 + x
, 1
) |x|n+1

n+ 1

Comme x ∈ ]−1, 1], on a
|x|n+1

n+ 1
−−−−−→
n→+∞

0

D’après le théorème des Gendarmes, on a

Sn(x) −−−−−→
n→+∞

f(x)
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Considérons la fonction f : R −→ R

t 7−→ cos t
qui est de classe C∞.

D’après l’inégalité de Taylor-Lagrange appliquée à la fonction f à l’ordre 2n, en 0, on a

∀n ∈ N,
∣∣∣f(x)− Sn(x)

∣∣∣ 6 ‖f (2n+1)‖∞,[0,x]
|x|2n+1

(2n+ 1)!

Comme |f2n+1| = | sin |, on a ‖f (2n+1)‖∞,[0,x] 6 1 (attention, il n’y a pas forcément égalité).

D’où

∀n ∈ N,
∣∣∣f(x)− Sn(x)

∣∣∣ 6
|x|2n+1

(2n+ 1)!

Or
|x|2n+1

(2n+ 1)!
−−−−−→
n→+∞

0

{
par croissances comparées si |x| > 1

par opérations si |x| 6 1 (borné × tend-vers-0)

D’après le théorème des Gendarmes, on a

Sn(x) −−−−−→
n→+∞

f(x)

c’est-à-dire
n∑
k=0

(−1)k

(2k)!
x2k −−−−−→

n→+∞
cosx
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1. La fonction ϕ est de classe C∞ sur [0, 1[ par opérations.

Montrons par récurrence :

Hn : « ϕ(n) : x 7→ (2n)!
4nn! (1− x)−

2n+1
2 ».

B H0 est vraie. En effet, la fonction x 7→ (2×0)!
400! (1− x)−

2×0+1
2 = (1− x)

−1
2 est exactement ϕ

donc ϕ(0).
B Soit n ∈ N tel que Hn est vraie.
Montrons Hn+1. Pour cela, on utilise que ϕ(n+1) = (ϕ(n))′.
Ainsi

ϕ(n+1) : x 7→ (2n)!

4nn!
×−(2n+ 1)

2
×(−1)×(1−x)−

2n+1
2 −1 =

(2n)!

4nn!
× (2n+ 1)(2n+ 2)

2(2n+ 2)︸ ︷︷ ︸(
2(n+ 1)

)
!

4n+1(n+ 1)!

×(1−x)−
2(n+1)+1

2

Ce qui est exactement Hn+1.
2. (2a) • On peut procéder par récurrence.

• Ou bien fixer n ∈ N.

Puis remarquer que 4n+1 = (1 + 1)2n+2 =

2n+2∑
k=0

(
2n+ 2

k

)
et enfin constater que cette

somme d’entiers positifs est supérieure à l’un d’entre eux, à savoir
(

2n+2
n+1

)
.

(2b) Soit (t, x) ∈ R2 tel que 0 6 t 6 x < 1.
Procédons par équivalences successives

0 6
x− t
1− t

6 x ⇐⇒ 0 6 x− t 6 (1− t)x

⇐⇒
{

0 6 x− t
x− t 6 (1− t)x

⇐⇒
{
t 6 x
0 6 (1− x)t

1−x>0⇐⇒
t>0

t 6 x

L’assertion finale est vraie, donc l’assertion initiale aussi.
3. Soit x ∈ [0, 1[.

Première idée.
On peut penser à utiliser l’inégalité de Taylor-Lagrange.

La fonction ϕ est C∞ sur [0, 1[, et on a ∀ k ∈ N,
ϕ(k)(0)

k!
=

1

k!

(2k)!

4kk!
(1−0)

−(2k+1)
2 =

(
2k
k

)
4k

.

Pour tout n ∈ N, on a donc∣∣∣ϕ(x) −
n∑
k=0

(
2k
k

)
4k

xk
∣∣∣ 6 Kn,x

|x|n+1

(n+ 1)!

où Kn,x est un majorant de |ϕ(n+1)| sur [0, x].
On a

∀ t ∈ [0, x], |ϕ(n+1)(t)| = ϕ(n+1)(t) =
(2n+ 2)!

4n+1(n+ 1)!︸ ︷︷ ︸
(n+1)!×

(
2n+2
n+1

)
4n+1

× 1

(1− t)n+ 3
2

D’après la question précédente, on a

(
2n+2
n+1

)
4n+1

6 1.

Par croissance de la fonction t 7→ 1

(1− t)n+ 3
2

, on a donc

∀ t ∈ [0, x], |ϕ(n+1)(t)| 6 (n+ 1)!× 1

(1− x)n+ 3
2
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On peut prendre Kn,x = (n+ 1)!
1

(1− x)n+ 3
2

.

D’où ∣∣∣ϕ(x) −
n∑
k=0

(
2k
k

)
4k

xk
∣∣∣ 6

xn+1

(1− x)n+ 3
2

Hélas, aucune raison pour que
( x

1− x

)n
tend vers 0.

échec

Deuxième idée !
Du coup, on prend la formule de Taylor avec reste intégral.
On a

ϕ(x) =

n∑
k=0

(
2k
k

)
4k

xk +

∫ x

0

(x− t)n

n!
ϕ(n+1)(t)dt

Occupons-nous du reste intégral.

∀ t ∈ [0, x],
(x− t)n

n!
ϕ(n+1)(t) =

1

n!
× (2n+ 2)!

4n+1(n+ 1)!︸ ︷︷ ︸
(n+1)×

(
2n+2
n+1

)
4n+1

×
(x− t

1− t

)n
× 1

(1− t) 3
2

Comme t 7→ (1− t)−3
2 est croissante, et en utilisant les deux questions précédentes, on a

∀ t ∈ [0, x], 0 6
(x− t)n

n!
ϕ(n+1)(t) 6 (n+ 1)× 1× xn × 1

(1− x)
3
2

Par croissance de l’intégrale entre 0 et x (bornes dans le bon sens), on en déduit que le reste
intégral vérifie :

0 6
∫ x

0

(x− t)n

n!
ϕ(n+1)(t)dt 6 (n+ 1)× xn+1 × 1

(1− x)
3
2

Le membre droit tend vers 0 (par croissance comparée et le fait que x ∈ [0, 1[), donc par le
théorème des Gendarmes, lim

n→+∞
RIn(x) = 0. D’où

n∑
k=0

(
2k
k

)
4k

xk −−−−−→
n→+∞

ϕ(x)

Cela signifie exactement que la série
∑ (2k

k )
4k
xk converge et que sa somme vérifie

+∞∑
k=0

(
2k
k

)
4k

xk =
1√

1− x
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1. Montrons que (In)n∈N tend vers 1.

Remarque. En ayant regardé plus loin que le bout de son nez, on comprend qu’il suffit de
répondre à la deuxième question pour conclure. Mais faisons comme si c’était un exercice d’oral
avec des questions données au fur et à mesure. Répondons donc sagement à la première question.

Soit n ∈ N.
On a

|In − 1| =
∣∣∣ ∫ 1

0

1

1 + tn
dt − 1

∣∣∣
=

∣∣∣ ∫ 1

0

1

1 + tn
dt −

∫ 1

0

1dt
∣∣∣

=
∣∣∣ ∫ 1

0

( 1

1 + tn
− 1
)

dt
∣∣∣

=
∣∣∣ ∫ 1

0

−tn

1 + tn
dt
∣∣∣

6
∫ 1

0

∣∣∣ −tn
1 + tn

∣∣∣dt inég. triangulaire

why
6

1

1 + 0n

∫ 1

0

tndt

Résumons. On a montré
∀n ∈ N, |In − 1| 6

1

n+ 1

D’après le théorème des Gendarmes, on en déduit que In −−−−−→
n→+∞

1.

Remarque. Au cours du calcul, on obtient l’égalité In−1 =

∫ 1

0
tnϕn(t)dt avec ϕn : t 7→

−1
1 + tn

.

On serait tenter d’appliquer l’exercice 130, mais ce n’est pas possible car ϕn dépend de n.

2. Il s’agit de montrer que

In − 1 = − ln 2

n
+ o
( 1

n

)
c’est-à-dire

In − 1 ∼ − ln 2

n

Étape 1. Un calcul exact à n fixé.
Soit n ∈ N∗ (le fait que n soit non nul sera utile après).
Reprenons les calculs de la question précédente :

In − 1 =

∫ 1

0

−tn

1 + tn
dt

En louchant sur l’énoncé, on comprend qu’il faut faire apparaître du logarithme.
On propose donc l’écriture suivante :

In − 1 =
−1

n

∫ 1

0

ntn−1

1 + tn
tdt

Posons un : t 7→ ln(1 + tn) et vn : t 7→ t qui sont de classe C1.
Une intégration par parties fournit alors

In − 1 =
−1

n

[
ln(1 + tn) t

]1
0

+
1

n

∫ 1

0

ln(1 + tn)dt

D’où

(♣) In − 1 = − ln 2

n
+

1

n

∫ 1

0

ln(1 + tn)dt

Étape 2. Un calcul asymptotique.

Montrons que
∫ 1

0

ln(1 + tn)dt = o(1).
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Une façon simple de le montrer est d’utiliser l’inégalité de convexité

∀x ∈ [0, 1], ln(1 + x) 6 x

avec x = tn qui est bien dans [0, 1] lorsque t décrit [0, 1].
Bref, on a

∀ t ∈ [0, 1], 0 6 ln(1 + tn) 6 tn

Par croissance de l’intégrale, on a alors 0 6
∫ 1

0
ln(1 + tn)dt 6

∫ 1

0
tndt︸ ︷︷ ︸
1

n+1

.

Le théorème des Gendarmes fournit
∫ 1

0
ln(1 + tn)dt = o(1).

En multipliant par
1

n
, on a alors

∫ 1

0

ln(1 + tn)dt = o
( 1

n

)
.

Grâce à (♣), on en déduit

In − 1 = − ln 2

n
+ o

( 1

n

)
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130
1. Notons K = sup

x∈[0,1]

|f(x)|, ce qui est licite, car f est continue sur le segment [0, 1], donc bornée

(d’ailleurs cette borne supérieure est même un maximum).
On a

∀n ∈ N,
∣∣∣ ∫ 1

0

tnf(t) dt
∣∣∣ 6

∫ 1

0

∣∣∣tnf(t)
∣∣∣ dt inég. triangulaire

6
∫ 1

0

tn
∣∣∣f(t)

∣∣∣ dt à vous

6 K

∫ 1

0

tn dt définition de K, et croissance de l’intégrale

6 K
1

n+ 1

Le membre droit tend vers 0 quand n→ +∞.
D’après le théorème des Gendarmes, on en déduit que∫ 1

0

tnf(t) dt −−−−−→
n→+∞

0

2. Les calculs de la question précédente montrent que∣∣∣ ∫ 1

0

tnf(t) dt
∣∣∣ 6 K

1

n+ 1
où K = sup

[0,1]

|f |

ce qui est exactement la définition de
∫ 1

0

tnf(t) dt = O
( 1

n+ 1

)
.

Et comme
1

n+ 1
∼ 1

n
, on a aussi ∫ 1

0

tnf(t) dt = O
( 1

n

)
Remarque. Le « en fait » dans la question s’explique par le fait que l’on peut retrouver le
résultat de la première question.

En effet, comme
1

n
= o(1), un grand O de

1

n
est un o(1), d’où

∫ 1

0

tnf(t) dt = o(1).

3. Montrons que
∫ 1−δ

0

tnf(t) dt = o
( 1

n

)
c’est-à-dire

∫ 1−δ

0

ntnf(t) dt −−−−−→
n→+∞

0.

On a ∣∣∣ ∫ 1−δ

0

ntnf(t) dt
∣∣∣ 6

∫ 1−δ

0

ntn
∣∣f(t)

∣∣dt par inég. triangulaire

6 K

∫ 1−δ

0

ntn dt où K = sup
[0,1]

|f |

Or ∫ 1−δ

0

ntn dt =
[ n

n+ 1
tn+1

]1−δ
0

=
n

n+ 1
(1− δ)n+1 −−−−−→

n→+∞
0 car 1− δ ∈ [0, 1[

D’après le théorème des Gendarmes, on obtient
∫ 1−δ

0

ntnf(t) dt −−−−−→
n→+∞

0.

Autre façon de présenter la preuve. On a∣∣∣ ∫ 1−δ

0

tnf(t) dt
∣∣∣ 6

∫ 1−δ

0

tn
∣∣f(t)

∣∣dt par inég. triangulaire

6 sup
[0,1]

∣∣f ∣∣ ∫ 1−δ

0

tn dt︸ ︷︷ ︸ car f est continue

=
1

n+ 1
(1− δ)n+1 calcul

= o
( 1

n

)
car (1− δ)n+1 −−−−−→

n→+∞
0
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Ainsi, ∣∣∣ ∫ 1−δ

0

tnf(t) dt
∣∣∣ 6 qq-chose qui est un o

( 1

n

)
Donc (why) : ∫ 1−δ

0

tnf(t) dt = o
( 1

n

)
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1. On suppose f classe C1.

Étape 1. Un calcul exact à n fixé.

On pose u : t 7→ 1

n+ 1
tn+1 et v = f qui sont de classe C1.

Une intégration par parties donne∫ 1

0

tnf(t) dt =
[ 1

n+ 1
tn+1f(t)

]1
0
− 1

n+ 1

∫ 1

0

tn+1f ′(t)dt

d’où

(♣)

∫ 1

0

tnf(t) dt =
f(1)

n+ 1
− 1

n+ 1

∫ 1

0

tn+1f ′(t)dt

Étape 2. Un calcul asymptotique.

Montrons que
∫ 1

0

tn+1f ′(t)dt = o
n→+∞

(1), c’est-à-dire montrons que la suite tend vers 0.

Justification. Comme f ′ est continue (car f est de classe C1), cela relève de l’exercice 130, qu’il
faut être capable de refaire rapidement.
Cela se résume à : ∣∣∣ ∫ 1

0
tn+1f ′(t)dt

∣∣∣ 6 max
[0,1]
|f ′|

∫ 1

0
tn+1dt︸ ︷︷ ︸
1

n+2

Et on termine avec le théorème des Gendarmes.

En multipliant par
1

n+ 1
, on a alors

1

n+ 1

∫ 1

0

tn+1f ′(t)dt = o
( 1

n+ 1

)
.

Comme
1

n+ 1
∼ 1

n
, on a aussi

1

n+ 1

∫ 1

0

tn+1f ′(t)dt = o
( 1

n

)
Grâce à (♣), on en déduit ∫ 1

0

tnf(t) dt =
f(1)

n+ 1
+ o

( 1

n

)
On termine en faisant apparaître

f(1)

n
:

∫ 1

0

tnf(t) dt =
f(1)

n
+
( f(1)

n+ 1
− f(1)

n

)
+ o

( 1

n

)
et en constatant que

1

n+ 1
− 1

n
, qui vaut

−1

n(n+ 1)
, est négligeable devant

1

n
.

Ainsi, ∫ 1

0

tnf(t) dt =
f(1)

n
+ o

( 1

n

)
+ o

( 1

n

)
D’où le résultat.

2. (a) On fixe ε > 0.
• Première étape : existence de δ.
Comme f est continue en 1, il existe δ′ > 0, tel que

∀ t ∈ [1− δ′, 1 + δ′] ∩ [0, 1],
∣∣f(t)− f(1)︸︷︷︸

=0

∣∣ 6
ε

2

En posant δ = min(δ′, 1), on a

∀ t ∈ [1− δ, 1],
∣∣f(t)

∣∣ 6
ε

2
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Ainsi :

∀n ∈ N,
∣∣∣ ∫ 1

1−δ
ntnf(t) dt

∣∣∣ 6
∫ 1

1−δ
ntn|f(t)|dt inég. triangulaire (avec des bornes ordonnées)

6
∫ 1

1−δ
ntn

ε

2
dt inég. précédente et croissance de l’intégrale

6
ε

2

∫ 1

1−δ
ntndt

Or ∫ 1

1−δ
ntndt =

[ n

n+ 1
tn+1

]1
1−δ

=
n

n+ 1︸ ︷︷ ︸
61

(
1− (1− δ)n+1

)
︸ ︷︷ ︸

61

6 1

Bilan. On a montré qu’il existe δ > 0 tel que

∀n ∈ N,
∣∣∣ ∫ 1

1−δ
ntnf(t) dt

∣∣∣ 6
ε

2

• Deuxième étape : existence de n0.
Soit n ∈ N. D’après la relation de Chasles, on a∫ 1

0

ntnf(t) dt =

∫ 1−δ

0

ntnf(t) dt +

∫ 1

1−δ
ntnf(t) dt

D’après l’inégalité triangulaire chez R, on a∣∣∣ ∫ 1

0

ntnf(t) dt
∣∣∣ 6

∣∣∣ ∫ 1−δ

0

ntnf(t) dt
∣∣∣ +

∣∣∣ ∫ 1

1−δ
ntnf(t) dt

∣∣∣
Grâce à la première étape, on a donc :

(♦) ∀n ∈ N,
∣∣∣ ∫ 1

0

ntnf(t) dt
∣∣∣ 6

∣∣∣ ∫ 1−δ

0

ntnf(t) dt
∣∣∣ +

ε

2

Or d’après l’exercice 130 (qu’il faut savoir refaire), on sait que
∣∣∣ ∫ 1−δ

0

ntnf(t) dt
∣∣∣ −−−−−→
n→+∞

0.

Par définition epsilonesque de la limite, il existe n0 ∈ N tel que

∀n > n0,
∣∣∣ ∫ 1−δ

0

ntnf(t) dt
∣∣∣ 6

ε

2

En reprenant (♦), on obtient ce qu’il fallait prouver :

∀n > n0,
∣∣∣ ∫ 1

0

ntnf(t) dt
∣∣∣ 6 ε

(b) À la question précédente, on a montré

∀ ε > 0, ∃n0 ∈ N, ∀n > n0,
∣∣∣ ∫ 1

0

ntnf(t) dt
∣∣∣ 6 ε

Autrement dit, comme f(1) = 0, on a montré∫ 1

0

ntnf(t) dt −−−−−→
n→+∞

f(1)

3. On se ramène à une fonction g continue telle que g(1) = 0 en posant g : x 7→ f(x)− f(1).
La question précédente montre alors que∫ 1

0

ntng(t) dt −−−−−→
n→+∞

0
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On a∫ 1

0

ntnf(t) dt =

∫ 1

0

ntng(t) dt +

∫ 1

0

ntnf(1) dt car f(t) = g(t) + f(1)

=

∫ 1

0

ntng(t) dt︸ ︷︷ ︸ + f(1)

∫ 1

0

ntn dt︸ ︷︷ ︸ car
∫ 1

0
ntndt =

[ n

n+ 1
tn+1

]1
0
−−−−−→
n→+∞

1

confer l’exercice 118 (viii)

→ 0 → 1

Par somme de limites, on a ∫ 1

0

ntnf(t) dt −−−−−→
n→+∞

f(1)
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132

Posons un =

(∫ b

a

|f(t)|n dt

) 1
n

et M = max
[a,b]
|f |.

Montrons que un −−−−−→
n→+∞

M en revenant à la définition epsilonesque.

• Par définition de M et par croissance de x 7→ xn sur [0,+∞[, on a

∀ t ∈ [a, b], |f(t)|n 6 Mn

On a alors (why ?)
un 6 (b− a)

1
nM

• Soit ε > 0 fixé une fois pour toute.
Il existe x0 vérifiant |f(x0)| = M (why ?). Par continuité de |f | en x0

∃ η > 0, ∀ t ∈ [x0 − η, x0 + η] ⊂ [a, b], |f(t)| >M − ε

2

Pour alléger les notations, posons α = x0 − η et β = x0 + η. On a alors (why ?)

(
M − ε

2

)(
β − α

) 1
n =

(∫ β

α

(
M − ε

2

)n
dt

) 1
n

6

(∫ β

α

|f(t)|n dt

) 1
n

6 un

• On a alors

(♥)
(
M − ε

2

)(
β − α

) 1
n 6 un 6 (b− a)

1
nM

Or
lim

n→+∞

(
M − ε

2

)(
β − α

) 1
n = M − ε

2
et lim

n→+∞
(b− a)

1
nM = M

Ainsi, il existe n1 et n2 tels que :

∀n > n1, M − ε 6
(
M − ε

2

)(
β − α

) 1
n et ∀n > n2, (b− a)

1
nM 6 M + ε

• En posant n0 = max(n1, n2), on a grâce à (♥) :

∀n > n0, M − ε 6 un 6 M + ε

BILAN. On a prouvé

∀ ε > 0, ∃n0 ∈ N, ∀n > n0, M − ε 6 un 6 M + ε

c’est-à-dire un −−−−−→
n→+∞

M .
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• an =

n∑
k=1

1

n2 + k2

Ce n’est pas une somme de Riemann (mais bn en est une).
Par une majoration naïve (confer l’exo 135), on obtient facilement que an −−−−−→

n→+∞
0.

• bn =

n∑
k=1

n

n2 + k2

C’est une somme de Riemann. Confer l’exo 135.

On trouve bn −−−−−→
n→+∞

∫ 1

0

1

1 + x2
dx =

π

4
.

• cn =

n∑
k=1

n2

n2 + k2

Ce n’est pas une somme de Riemann. Mais on peut la relier directement à la somme bn.
On trouve cn = nbn. Donc bn −−−−−→

n→+∞
+∞.

Autre justification. Sans somme de Riemann, de manière élémentaire (niveau Terminale).
On a

∀ k ∈ J1, nK,
n2

n2 + n2
6

n2

n2 + k2

Par somme, on a

n
1

2
6 bn

Par minoration, on obtient directement bn −−−−−→
n→+∞

+∞.

• dn =

n∑
k=1

(2k)2

n3 + (2k)3

C’est une somme de Riemann. On a dn =
1

n

n∑
k=1

4
(
k
n

)2
1 + 8

(
k
n

)3 .
D’après le théorème des sommes de Riemann (la fonction qui intervient est continue sur

[0, 1]), on a dn −−−−−→
n→+∞

∫ 1

0

4t2

1 + 8t3
dt.

On trouve facilement une primitive de la fonction intégrée (penser à t 7→ 1
6 ln(1 + 8t3)).

On obtient que dn −−−−−→
n→+∞

1
3 ln 3.

• en =
1

n3

n∑
k=1

k2 sin
(kπ
n

)
−−−−−→
n→+∞

∫ 1

0

x2 sin(πx)dx

Par une double IPP, on obtient en −−−−−→
n→+∞

π2 − 4

π3
.

• fn =
1

n
√
n

n∑
k=1

√
k

On a

fn =
1

n
√
n

n∑
k=1

√
k =

1

n

n∑
k=1

√
k

n︸︷︷︸
f( kn )

On reconnaît donc une somme de Riemann associée à la fonction x 7→
√
x qui est continue

sur [0, 1].

Ainsi, fn −−−−−→
n→+∞

∫ 1

0

√
tdt.

Calculons cette intégrale (ne pas hésiter à écrire
√
t sous la forme t

1
2 ) :∫ 1

0

√
tdt =

[
1

1
2 + 1

t
1
2 +1

]1

0

=
2

3

D’où
fn −−−−−→

n→+∞

2

3
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• gn =
1

n
√
n

n∑
k=1

b
√
kc

On a
∀ k ∈ J1, nK,

√
k − 1 6 b

√
kc 6

√
k

Par somme, et multiplication par
1

n
√
n
, on en déduit (en notant toujours fn la suite du

point précédent) :

fn −
1√
n

6 gn 6 fn

D’après le point précédent, on a fn −−−−−→
n→+∞

2

3
.

Le théorème des Gendarmes montre que gn −−−−−→
n→+∞

2

3
.

• hn =
1

n4

n∑
k=1

k3√(
1 +

k2

n2

)3

La somme hn =
1

n4

n∑
k=1

k3√(
1 +

k2

n2

)3
est du type

1

n

n∑
k=1

f
(k
n

)
avec f : x 7→ x3√

(1 + x2)3
qui

est continue sur [0, 1].

D’après le théorème des sommes de Riemann, la limite cherchée vaut
∫ 1

0

f .

Pour calculer l’intégrale proposée, il est bon de remarquer que :

x√
(1 + x)3

=
(1 + x)− 1

(1 + x)
3
2

=
1

(1 + x)
1
2

− 1

(1 + x)
3
2

D’où∫ 1

0

x√
(1 + x)3

dx =

∫ 1

0

(
1

(1 + x)
1
2

− 1

(1 + x)
3
2

)
dx =

[
1

−1
2 + 1

(1+x)
−1
2 +1 − 1

−3
2 + 1

(1+x)
−3
2 +1

]1

0

C’est-à-dire∫ 1

0

x√
(1 + x)3

dx =

[
2
√

1 + x + 2
1√

1 + x

]1

0

=
(

2
√

2 + 2
1√
2

)
− (2 + 2) = 3

√
2− 4

D’où
hn −−−−−→

n→+∞
3
√

2− 4

• in =

(
(2n)!

n!nn

) 1
n

On a

in = exp

[
1

n
ln
( (2n)!

n!nn

)]
why
= exp

[
1

n

n∑
k=1

ln
(n+ k

n

)]
= exp

[
1

n

n∑
k=1

ln
(

1 +
k

n

)]
La fonction f : t 7→ ln(1 + t) est continue sur [0, 1]. D’après le théorème des sommes de
Riemann, on en déduit que

1

n

n∑
k=1

ln
(

1 +
k

n

)
−−−−−→
n→+∞

∫ 1

0

ln(1 + t)dt

Une primitive de t 7→ ln(1 + t) est t 7→ (1 + t) ln(1 + t) − t (dériver pour s’en convaincre ;
une autre stratégie consiste à effectuer une IPP pour calculer l’intégrale).
Ainsi

1

n

n∑
k=1

ln
(

1 +
k

n

)
−−−−−→
n→+∞

2 ln 2− 1 = ln 4− 1 = ln
(4

e

)
Par composition de limites avec la fonction exponentielle, on obtient que

in −−−−−→
n→+∞

4

e
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On constate que

n+ k

n2 + k
=

1

n
×

1 + k
n

1 + k
n2

ne s’écrit pas sous la forme
1

n
f
(k
n

)
Encadrons le dénominateur de chaque terme :

∀ k ∈ J1, nK,
n+ k

n2 + n
6

n+ k

n2 + k
6

n+ k

n2 + 1

Par somme et en utilisant que Sn =
n∑
k=1

(n+ k) est la somme des termes d’une suite arithmétique,

on obtient :

1

n2 + n
× Sn 6

n∑
k=1

n+ k

n2 + k
6

1

n2 + 1
× Sn où Sn =

(3n+ 1)n

2

Les deux termes extrêmes tendent vers
3

2
, donc le théorème des Gendarmes assure que la limite

cherchée existe et vaut
3

2
.
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Soit n ∈ N∗. On a

∀ k ∈ J1, nK, 0 6
1

n2 + k2
6

1

n2

Par somme, on a

0 6 Sn 6
n∑
k=1

1

n2︸ ︷︷ ︸
= 1
n

On a donc montré que

∀n ∈ N∗, 0 6 Sn 6
1

n

D’après le théorème des Gendarmes, on en déduit que Sn −−−−−→
n→+∞

0.

La somme ressemble à une somme de Riemann, mais n’en est pas une !
Considérons la suite de terme général nSn. Cette fois, c’est une somme de Riemann car :

nSn =
1

n

n∑
k=1

1

1 + k2

n2

C’est une somme de Riemann associée à la fonction f : x 7→ 1

1 + x2
qui est continue sur [0, 1]. Le

théorème des sommes de Riemann fournit alors :

nSn −−−−−→
n→+∞

∫ 1

0

f =
π

4

On en déduit alors l’équivalent

Sn ∼
π

4

1

n

Justification On rappelle qu’une suite convergente de limite non nulle est équivalente à sa limite.

On a donc nSn ∼
π

4
. Puis une division par n (ou une multiplication par 1

n
) fournit Sn ∼

π

4

1

n
.
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Par le théorème des sommes de Riemann appliqué à la fonction

f : x 7→

{
xα si x ∈ ]0, 1]

0 si x = 0

qui est continue sur [0, 1], on a

1

nα+1

n∑
k=1

kα −−−−−→
n→+∞

1

α+ 1

On en déduit que (on utilise ici que la limite précédente est non nulle) :

n∑
k=1

kα ∼ 1

α+ 1
nα+1
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Posons f : t 7→ 1√

1− t2
qui est croissante sur [0, 1[.

En reprenant les mêmes idées de la preuve de 102, on a

1

n
f(0) +

∫ 1− 1
n

0

f 6
n−1∑
k=0

1

n
f
(k
n

)
6
∫ 1− 1

n

0

f +
1

n
f
(

1− 1

n

)
Deux petits calculs montrent que∫ 1− 1

n

0

f =
[

Arcsin t
]1− 1

n

0
−−−−−→
n→+∞

π

2
et

1

n
f
(

1− 1

n

)
=

1√
2n− 1

−−−−−→
n→+∞

0

Le théorème des Gendarmes montre que Sn −−−−−→
n→+∞

π

2
.
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1. Par somme de nombres réels positifs, on a

∀ t ∈
[
0,
π

2

]
, a cos2 t+ b sin2 t > 0

Reste à montrer que pour t ∈ [0, π2 ], la quantité a cos2 t+ b sin2 t n’est pas nulle.
Une somme de nombres positifs est nulle si et seulement si ces nombres sont nuls, d’où les
équivalences :

a cos2 t+ b sin2 t = 0 ⇐⇒

{
a cos2 t = 0

b sin2 t = 0
⇐⇒

{
cos t = 0

sin t = 0

La dernière assertion étant fausse, la première l’est aussi.
On a donc montré que

∀ t ∈
[
0,
π

2

]
, a cos2 t+ b sin2 t > 0 et a cos2 t+ b sin2 t 6= 0

Ainsi, le logarithme est bien défini.
De plus, la fonction intégrée est continue sur [0, π2 ].
Donc le réel I(a, b) est bien défini.

2. On a

I(a, b) =

∫ π
2

0

ln(a cos2 t+ b sin2 t)dt

Effectuons le changement de variable t = π
2 −x (la fonction x 7→ π

2 −x est bien de classe C1) :

I(a, b) =

∫ 0

π
2

ln
(
a cos2(

π

2
− x) + b sin2(

π

2
− x)

)
(−1)dx

D’après les formules de trigonométrie, on obtient

I(a, b) =

∫ π
2

0

ln(a sin2 x+ b cos2 x)dx

ce qui montre que I(a, b) = I(b, a).
3. Procédons par disjonction de cas.

Cas 1 : a 6 b

On a alors

∀ t ∈
[
0,
π

2

]
, a cos2 t+ a sin2 t︸ ︷︷ ︸

a

6 a cos2 t+ b sin2 t 6 b cos2 t+ b sin2 t︸ ︷︷ ︸
b

Appliquons la fonction logarithme qui est croissante :

∀ t ∈
[
0,
π

2

]
, ln a 6 ln(a cos2 t+ b sin2 t) 6 ln b

Par croissance de l’intégrale, on obtient

π

2
ln a 6 I(a, b) 6

π

2
ln b

Dans ce cas, on a min(a, b) = a et max(a, b) = b, d’où

π

2
ln
(

min(a, b)
)

6 I(a, b) 6
π

2
ln
(

max(a, b)
)

Cas 2 : b 6 a

D’après le cas 1, on en déduit que

π

2
ln
(

min(b, a)
)

6 I(b, a) 6
π

2
ln
(

max(b, a)
)

On termine en utilisant le fait que I(b, a) = I(a, b) d’après la question 2, et le fait que
min(b, a) = min(a, b) et idem pour max.
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4. On utilise la question 2, la linéarité de l’intégrale et le fait que la somme de logarithme est
le logarithme du produit et on obtient :

2I(α, β) = I(α, β) + I(β, α) =

∫ π
2

0

ln
[
(α cos2 t+ β sin2 t)(β cos2 t+ α sin2 t)

]
dt

Pour conclure, il suffit de montrer que, pour tout t, on a

(α cos2 t+ β sin2 t)(β cos2 t+ α sin2 t) = αβ cos2(2t) +
(α+ β

2

)2

sin2(2t)

Cette dernière égalité relève d’un petit exercice de trigonométrie.
Allons-y.
En développant le membre gauche, on tombe sur

αβ(cos4 t+ sin4 t) + (α2 + β2) cos2 t sin2 t

En ajoutant et soustrayant 2αβ cos2 t sin2 t, on obtient :

αβ(cos4 t− 2 cos2 t sin2 t+ sin4 t) + (α2 + 2αβ + β2) cos2 t sin2 t

c’est-à-dire :
ab(cos2 t− sin2 t)2 + (α+ β)2

(1

2
sin(2t)

)2

D’où αβ cos2(2t) +
(α+ β

2

)2

sin2(2t), ce qui est le membre droit !

5. D’après la question 4, on a :

2I(a, b) =

∫ π
2

0

ln
[
ab cos2(2t) +

(a+ b

2

)2

sin2(2t)
]
dt

Effectuons le changement de variable x = 2t :

2I(a, b) =

∫ π

0

ln
[
ab cos2 x+

(a+ b

2

)2

sin2 x
]1

2
dx

Multiplions par 2 et utilisons la relation de Chasles, on obtient :

4I(a, b) =

∫ π
2

0

ln
[
ab cos2 x+

(a+ b

2

)2

sin2 x
]
dx︸ ︷︷ ︸

=I
(
ab,( a+b2 )2

) +

∫ π

π
2

ln
[
ab cos2 x+

(a+ b

2

)2

sin2 x
]
dx

Prenons l’intégrale de droite et effectuons le changement de variable x = y − π
2 (la fonction

y 7→ y − π
2 est de classe C1).

On obtient∫ π

π
2

ln
[
ab cos2 x+

(a+ b

2

)2

sin2 x
]
dx =

∫ π
2

0

ln
[
ab cos2

(
y +

π

2

)
+
(a+ b

2

)2

sin2
(
y +

π

2

)]
dy

=

∫ π
2

0

ln
[
ab(− sin y)2 +

(a+ b

2

)2

cos2 y
]
dy trigo

= I
((a+ b

2

)2
, ab
)

= I
(
ab,
(a+ b

2

)2) d’après 2 avec
α = ab
et
β =

(a+ b

2

)2
6. Soit n ∈ N. D’après la question 5 avec α = un et β = vn, on a

2I(un, vn) = I(un+1, vn+1)

Par récurrence, on obtient

∀n ∈ N, I(un, vn) = 2nI(a, b)
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7. On constate que wn+1 = w2
n (idem pour w′n). Par récurrence, on en déduit

(F) ∀n ∈ N, wn = w2n

0 et ∀n ∈ N, w′n = w′0
2n

Rédigeons la récurrence pour la suite (wn).

Initialisation. Comme 20 = 1, on a w0 = w20

0 .

Hérédité. Soit n ∈ N tel que wn = w2n

0 .

Montrons que wn+1 = w2n+1

0 .
On a wn+1 = w2

n. D’après l’hypothèse de récurrence, on a donc

wn+1 = (w2n

0 )2 = w2n×2
0 = w2n+1

0

Soit n ∈ N. Reprenons (F).

En posant σ =

√
b+
√
a

2
qui est w0 et δ =

√
b−
√
a

2
qui est w′0, on a donc :

√
vn +

√
un

2
= σ2n et

√
vn −

√
un

2
= δ2n

Par somme et différence, on en déduit
√
vn = σ2n + δ2n et

√
un = σ2n − δ2n

d’où

√
vn =

(√b+
√
a

2

)2n

+
(√b−√a

2

)2n

et
√
un =

(√b+
√
a

2

)2n

+
(√b−√a

2

)2n

8. En posant σ =

√
b+
√
a

2
et δ =

√
b−
√
a

2
, on a :

∀n ∈ N,
√
vn = σ2n + δ2n et ∀n ∈ N,

√
un = σ2n − δ2n

En forçant la factorisation par σ, on a

√
vn = σ2n

(
1 +

( δ
σ

)2n
)

et
√
un = σ2n

(
1−

( δ
σ

)2n
)

En appliquant le log :
1

2
ln vn = 2n lnσ + ln

(
1 +

( δ
σ

)2n
)

En multipliant par
1

2n−1
:

ln vn
2n

= 2 lnσ + 2
1

2n
ln

(
1 +

( δ
σ

)2n
)

Comme
δ

σ
∈ ]−1, 1[ (cf. ci-dessous), on a

( δ
σ

)2n

−−−−−→
n→+∞

0.

Justification. Montrons que
δ

σ
∈ ]−1, 1[.

Cela équivaut à

−1 6
δ

σ
6 1 c’est-à-dire −σ 6 δ 6 σ c’est-à-dire −

√
b+
√
a

2
6

√
b−
√
a

2
6

√
b+
√
a

2

C’est-à-dire encore

−(
√
b+
√
a) 6

√
b−
√
a et

√
b−
√
a 6

√
b+
√
a

−
√
b 6

√
b et −

√
a 6

√
a

Ce qui est vrai !

De plus,
1

2n
−−−−−→
n→+∞

0.

Par somme de limites, on a donc
ln vn
2n
−−−−−→
n→+∞

2 lnσ.
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De la même façon, on a
lnun
2n
−−−−−→
n→+∞

2 lnσ.

D’après 3, on a

π

2
ln
(

min(un, vn)
)

6 I(un, vn)︸ ︷︷ ︸
=2nI(a,b)

6
π

2
ln
(

max(un, vn)
)

Comme la fonction ln est croissante, on a ln
(

min(un, vn)
)

= min
(

lnun, ln vn
)
. Idem pour

le max.
En divisant par 2n, on a

(♠)
π

2
min

( lnun
2n

,
ln vn
2n

)
6 I(a, b) 6

π

2
max

( lnun
2n

,
ln vn
2n

)
Comme les suites

( ln vn
2n

)
et
( lnun

2n

)
convergent vers 2 lnσ, on en déduit que le min et le

max de ces deux suites convergent également vers 2 lnσ.

Remarque. Tiens, il faut savoir démontrer que
αn −−−−−→

n→+∞
`

α′n −−−−−→
n→+∞

`′
=⇒ max(αn, α

′
n) −−−−−→

n→+∞
max(`, `′)

Cela peut se faire en utilisant la formule max(x, y) =
x+ y + |x− y|

2
.

Idem pour le min.

Ainsi, dans (♠), les membres gauche et droit tendent vers π lnσ.
D’après le théorème des Gendarmes, on obtient que la suite constante

(
I(a, b)

)
n∈N converge

vers π lnσ.
Par unicité de la limite, on obtient I(a, b) = π lnσ.
Bilan :

I(a, b) = π ln
(√a+

√
b

2

)
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1. La fonction intégrée est continue sur [0, 1], donc l’intégrale est bien définie.
2. (a) Une racine 8-ème de 16 est

√
2.

Donc (why ?)
X8 − 16 =

∏
ζ∈U8

(X −
√

2 ζ)

Or l’ensemble des racines 8ème de l’unité est

U8 =
{

1, ω, i, ω′,−1, ω′,−i, ω
}

où ω =

√
2

2
+ i

√
2

2
et ω′ =

√
2

2
− i

√
2

2

D’où

X8−16 = (X −
√

2)(X +
√

2)︸ ︷︷ ︸
X2−2

(X −
√

2i)(X +
√

2i)︸ ︷︷ ︸
X2+2

(X −
√

2ω)(X −
√

2ω)︸ ︷︷ ︸
X2−2X+2

(X −
√

2ω′)(X −
√

2ω′)︸ ︷︷ ︸
X2+2X+2

Remarque. On a utilisé l’égalité très pratique suivante, où z ∈ C

(X − z)(X − z) = X2 − (z + z)X + zz = X2 − 2Re(z)X + |z|2

On en déduit

X8 − 16 = (X2 − 2)(X2 + 2)(X2 − 2X + 2)(X2 + 2X + 2)

Cette égalité n’est pas la factorisation en irréductibles de R[X], puisque le polynôme
X2 − 2 est réductible (produit de deux polynômes de degré 1 dans R[X]).

(b) En posant la division euclidienne, on trouve

X5 +X4 + 2X3 − 4 = (X2 + 2)(X3 +X2 − 2)

Le polynôme de degré 3 admet nécessairement une racine réelle. Trouvons-en une ! À l’œil
nu, on voit que 1 est racine, donc on a une égalité du type X3 +X2−2 = (X−1)(X2 +
γX + 2), et on trouve γ = 2.
La factorisation en un produit d’irréductibles de R[X] est

X5 +X4 + 2X3 − 4 = (X2 + 2)(X − 1)(X2 + 2X + 2)

3. Fixons t ∈ [0, 1]. D’après ce qui précède, on a

t5 + t4 + 2t3 − 4

t8 − 16
=

(t2 + 2)(t− 1)(t2 + 2t+ 2)

(t2 − 2)(t2 + 2)(t2 − 2t+ 2)(t2 + 2t+ 2)

qui après simplification vaut
t− 1

(t2 − 2)(t2 − 2t+ 2)
.

Pour conclure, il reste à voir pourquoi

t− 1

(t2 − 2)(t2 − 2t+ 2)
=

1

4

(
t

t2 − 2
− t− 2

t2 − 2t+ 2

)
.

En considérant la parenthèse du membre droit et en réduisant au même dénominateur, on
trouve un numérateur égal à

t(t2 − 2t+ 2)− (t− 2)(t2 − 2) qui vaut 4t− 4

D’où l’égalité.
4. On trouve facilement une primitive de chaque fonction intégrée. On a donc :

I1 =

∫ 1

0

2x

x2 − 2
dx =

[
ln |x2 − 2|

]1
0

= − ln 2

I2 =

∫ 1

0

2x− 2

x2 − 2x+ 2
dx =

[
ln |x2 − 2x+ 2|

]1
0

= − ln 2

I3 =

∫ 1

0

1

x2 − 2x+ 2︸ ︷︷ ︸
1

(x−1)2+1

dx =
[

Arctan(x− 1)
]1

0
=

π

4
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5. On a

∀ t ∈ [0, 1],
t5 + t4 + 2t3 − 4

t8 − 16
=

1

4

( t

t2 − 2
− t− 2

t2 − 2t+ 2

)
=

1

4

(1

2

2t

t2 − 2
− 1

2

2t− 2

t2 − 2t+ 2
+

1

t2 − 2t+ 2

)
D’où

I =
1

4

(1

2
I1 −

1

2
I2 + I3

)
Comme I1 = I2, on a I =

1

4
I3, d’où

I =
π

16
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Wallis Stirling Gauss

1 Wo Iz et Ws 1

2 Soit nEN

VIE 9E post fort car cost EI 1

Par croissance de l'intégrale

cost et fast de
Wnt Nn

On a te q I cost 0

Par positivité del intégrale cost de 0

Wu 30

3 Par une
IEP on trouve War m̂ Wu 1

à faire pasévident

Soit n EIN On a 1 Wnt m Wn

Multiplionspar Wa Intel WanWu on WnWn_

Ainsi u WuWu
non

est constante et égaleà I
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4 Sans récurrence
Soit n EN
Par décroissance de Wp on a

Wnt Wu Wu 1

Multiplions par nWu

onWhWnts nuit nwnwn i

IFHwn.ua LE d'après
m̂ d'après

D'à Vnent I E mW I

5 D'après 4 et leth des G on a mW NI
D'où Wh

Puis élévation à une puissance fixeindépendanteden

Wu EE



6 1m

ne

41 1

h 1 4 en 1 1
1 4 E t Ef 1 1 E

t E 1 11 51 11

E

4E



6 Si on ne sait pas faire cettequestion ce qui est
normal car elleestdifficile on peutrépondre
à une bonne partie

Montrons simplement que un CV
ce qui ne montre pas que la limite est 0

Comme un est positive un estminorée

Mq un est décroissante au moins àpor

On a lu

Dons àpor lu 0

nF 1

par un_ 0

apr un a un
1ᵉʳmettant

Ainsi un est décroissante à par

D'après le th de la limemonotone un CV

À la page suivante on montre tout directement
à savoir que 4 CV et que la limite est 0



6b Mg un ÇV vers l 0

Il suffit un demg un ns.V
Il suffitlay de

mg E 41E

Enifft En h un en us

Prouvons un lemme

Si va Wu 0 alors Ê Un CV

Er
Preuve du lemme

Le suite V Etu est décroissante àpz
car Van Vu v qui est 0 à per
par partage de signe dans les

Reste à
mg

Vn est minorée

Comme ta vue on peuttrouver une suite 4
4 àpor vu on va

au 1



Ainsi àpor

Multiplionspar vu àpor
D'où àpar Wu 4 Wu Ne

Retenons le membre droit
fr 3Wp Vp

notons no a rangD'où par somme

nan EWu E vu

où w̅ Wu ÉÉvu
le un

Par hypothèse Wn CV d'où Tu Cvaussi

doncVu est minorée

Ainsi E est minorée donc Vm aussi

BILAN desuiteVr estdécroissante et minoréedoncCV



On applique ce lemme à vu en Ë
Wu

Onobtientque Éta CV

càd en un bus CV

d'où ln un CV

d'où un CV car exp estcontinue

6 On a un l 0

Comme l 0 on a un l

d'où l

d'où u la e



7 Un calculclassique produit et télescopage

Wan E
m

4 ËÉÜÜÜÉÉÜÜÉÉÎÉÉÊ

On a E
2

n

1 2 e
2m

Il n e 72
4km4 e

2ᵉ

21 1
e
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D'à Et
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war ê



8 D'après Wan FEFE
ad Wan TE

D'apest on Wan FEI
Par transitivité div on a

EE Ette
D'où par produit en croix Mini lenne

està E
Den WHYTE

alors fil

D'où avec 6e la formule de Stirling
n E n e

n

que l'on peut écrire

n Ent E



Intégralede Gauss

9 Soit n EN
Soit t E to Fn

Rappel HER 1 se e

Appliquons cela à se 1 quiest biendans R
D'oir

1 e

Peut on élever à lapuissance n

la fit se x n'est PAS croissante sur IR
Seelemet croissante sur Rt

On a 1 30 car Eto En

Par croissance de n sur Rt on a

1 E e
t

Prouvons l'autre inégalité

Toujoursd'aprèsl'inégalité de convexité de exp on a



oy

1 12 et
Par décroissance de x si sur IRᵗ on a

l E et

D'où l'inégalitéde droite

Req Si vous passez au log en écrivant

mg
alu 1 E

2

il y a un léger BUG car t E Fo F

dons peut êtreégal à tn

donc lu 1 n'est pas bien défini



10 Soit ne int

Mg Vu Want Il V VnWaa 2

On a

tete rit 1
e

Par croissance de l'intégrale

1 1 E de a FE de

FH

Il suffit demg 1 E at tuWant

E de Kwan
2

Mq l'inégalité 1 En fait on va montrer une égalité

Par le chgᵗde variable se Tux quiest C sur To17
on a fr

111 E de 1 a rase

1



Puis
par
le chefde variable si sins quiest l 1MFE

on a D2

Tuff a dse Tu 4 sis cossds

Vu cas4 cas s ds

TF1
Mq l'inégalité 2

Ouadi 1
1 5 de Il Iran

Par le chg dte var x taux qui est C sur To
74

Vu 11 n'J de Va taux 1 taux de

0

p HEY
an

Vu cosse du



Or ne E E Cosa 0

Par positivité del intégrale cosse 2de 0

D'où parCharles

1 cosas
an casa are

Ainsi LE
Vr Vu Wan 2



11 D'apré 10

KEN Tn Wann Fr TuWant

Or d'après on a Wu C avec c TE

Jacwant
CEM

ta
et Wan 2

C FIL

Reprenons

Lesmembers Get D sont équivalents à Es

D'aprèlethdes G Fn Ez
càd Elta s EL

Attention à ne pas en déduire Ilx TE
Lafonction I est croissante eneffet I estdéri

et I nn e 0

D'après le thde la lin monotone I admet une



limite entis

Comme IV
repos 2

cette limite est E
càd
Elle me 2
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