
Chapitre 4 : Dérivation locale

DÉRIVATION LOCALE

CORRECTION DES EXERCICES

TAUX DE VARIATION ET NOMBRE DÉRIVÉ

Exercice 1 :

Considérons la fonction g définie sur R par: g(x) = 3x2 − 2x + 5.

1. Déterminons le taux de variation τ (h) de g entre 1 et 1 + h où
h est un réel non nul.
Le taux de variation τ (h) de g entre 1 et 1 + h est donné par

τ (h) =
g(1 + h)− g(1)

h

g(1 + h) = 3(1 + h)2 − 2(1 + h) + 5

= 3(1 + 2h + h2)− 2− 2h + 5

= 3 + 6h + 3h2 − 2h + 3

g(1 + h) = 3h2 + 4h + 6

g(1) = 3× 12 − 2× 1 + 5

g(1) = 6

Donc on a :

τ (h) =
3h2 + 4h + 6− 6

h
= 3h + 4

D’où τ (h) = 3h + 4
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2. Calculons la limite de τ (h) quand h tends vers 0.
lim
h→0

(3h + 4) = 4

D’où lim
h→0

τ (h) = 4

3. Déduisons la valeur de g′(1).
De ce qui précède, on a lim

h→0
τ (h) = 4 donc g′(1) = 4

Exercice 2 :

Soit h un réel non nul.

1. a. Déterminons le taux de variation de la fonction
f (x) = 3x2 − 2 entre 3 et 3 + h.
Le taux de variation τ (h) de f entre 3 et 3 + h est donné

par τ (h) =
f (3 + h)− f (3)

h
.

f (3 + h) = 3(3 + h)2 − 2

= 3(9 + 6h + h2)− 2

= 27 + 18h + 3h2 − 2

= 25 + 18h + 3h2

f (3) = 3(3)2 − 2

= 3× 9− 2

= 25

Donc on a:

τ (h) =
25 + 18h + 3h2 − 25

h

=
18h + 3h2

h
τ (h) = 18 + 3h

D’où τ (h) = 18 + 3h
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b. Déduisons la valeur de f ′(3).
On a: f ′(3) = lim

h→0
τ (h)

Or de ce qui précède, τ (h) = 18 + 3h et lim
h→0

18 + 3h = 18

D’où f ′(3) = 18

2. a. Déterminons le taux de variation de la fonction g définie
sur R par: g(x) =

−2
3x2 + 2

entre -1 et -1 + h.
Le taux de variation τ (h) de g entre -1 et -1 + h est donné

par τ (h) =
g(−1 + h)− g(−1)

h

g(−1 + h) =
−2

3(−1 + h)2 + 2

=
−2

3(1− 2h + h2) + 2

=
−2

3− 6h + 3h2 + 2

=
−2

5− 6h + 3h2

g(−1) = −2
3× (−1)2 + 2

=
−2

3× 1 + 2

= −2
5
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Donc on a:

τ (h) =

−2
5− 6h + 3h2

−
(
−2
5

)
h

=

−2
5− 6h + 3h2

+
2

5
h

=

−10 + 2(5− 6h + 3h2)

5(5− 6h + 3h2)

h

=
−12h + 6h2

5h(5− 6h + 3h2)

τ (h) =
−12 + 6h

25− 30h + 15h2

b. Déduisons la valeur de g′(−1).
On a: g′(−1) = lim

h→0
τ (h)

Or de ce qui précède, τ (h) =
−12 + 6h

25− 30h + 15h2

et lim
h→0

−12 + 6h

25− 30h + 15h2
= −12

25

D’où g′(−1) = −12
25

Exercice 3 :

Vérifions si chacune des fonctions ci-dessous sont dérivables en a,
puis, donnons, si elle existe, la valeur du nombre dérivé en a.
Soit h un réel non nul.

1. f : x 7→ 2x− 5 en a = 1.

Observons la limite du taux de variation τ (h) =
f (1 + h)− f (1)

h
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quand h tend vers 0.

f (1 + h) = 2(1 + h)− 5

= 2 + 2h− 5

= 2h− 3

f (1) = 2× 1− 5

= −3

Donc on a:

τ (h) =
2h− 3− (−3)

h

=
2h− 3 + 3

h

=
2h

h
= 2

Ainsi, lim
h→0

τ (h) = lim
h→0

2 = 2

D’où la fonction f est dérivable en 1 et le nombre dérivé en 1

est f ′(1) = 2

2. g : x 7→ 3x2 − 2 en a = −1.
Observons la limite du taux de variation τ (h) =

g(−1 + h)− g(−1)
h

quand h tend vers 0.

g(−1 + h) = 3(−1 + h)2 − 2

= 3(1− 2h + h2)− 2

= 3− 6h + 3h2 − 2

= 1− 6h + 3h2
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g(−1) = 3× (−1)2 − 2

= 3× 1− 2

= 1

Donc on a:

τ (h) =
1− 6h + 3h2 − 1

h

=
−6h + 3h2

h
= −6 + 3h

Ainsi, lim
h→0

τ (h) = lim
h→0

(−6 + 3h) = −6
D’où la fonction g est dérivable en −1 et le nombre dérivé en
−1 est g′(−1) = −6

3. u : x 7→ x2 − x + 1 en a = 2.

Observons la limite du taux de variation τ (h) =
u(2 + h)− u(2)

h
quand h tend vers 0.

u(2 + h) = (2 + h)2 − (2 + h) + 1

= 4 + 4h + h2 − 2− h + 1

= h2 + 3h + 3

u(2) = 22 − 2 + 1

= 4− 1

= 3
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Donc on a:

τ (h) =
h2 + 3h + 3− 3

h

=
h2 + 3h

h
= h + 3

Ainsi, lim
h→0

τ (h) = lim
h→0

(h + 3) = 3

D’où la fonction u est dérivable en 2 et le nombre dérivé en 2

est u′(2) = 3

4. v : x 7→
√
x− 1 en a = 1.

Observons la limite du taux de variation τ (h) =
v(1 + h)− v(1)

h
quand h tend vers 0.

v(1 + h) =
√
1 + h− 1

=
√
h

v(1) =
√
1− 1

= 0

Donc on a:

τ (h) =

√
h− 0

h

=

√
h

h

=
1√
h

Ainsi, lim
h→0

τ (h) = lim
h→0

1√
h
= +∞

D’où la fonction v n’est pas dérivable en 1 et donc le nombre
dérivé en 1 n’existe pas.
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Exercice 4 :

Déterminons le taux de variation de chacune des fonctions ci-dessous
entre c et d.
Soit h un réel non nul.

1. f : x 7→ 2x− 3

x− 2
c = 1 d = 4

Soit τ le taux de variation de f entre 1 et 4

τ =
f (1)− f (4)

1− 4

f (1) =
2× 1− 3

1− 2

=
−1
−1

= 1

f (4) =
2× 4− 3

4− 2

=
8− 3

2

=
5

2

Donc on a:

τ =
1− 5

2
1− 4

=

2− 5

2
−3

=
−3

2× (−3)

=
1

2
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D’où le taux de variation de f entre 1 et 4 est égale à
1

2

2. g : x 7→ 5

x2 + 2
c = −2 d = 2

Soit τ le taux de variation de g entre −2 et 2.

τ =
g(−2)− g(2)
−2− 2

g(−2) = 5

(−2)2 + 2

=
5

4 + 2

=
5

6

g(2) =
5

(2)2 + 2

=
5

4 + 2

=
5

6

Donc on a:

τ =

5

6
− 5

6
−2− 2

= 0

D’où le taux de variation de g entre −2 et 2 est égale à 0.

3. h : x 7→ 2x2 − 3

2x− 1
c = 3 d = 5

Soit τ le taux de variation de h entre 3 et 5

c©Cours Galilée Toute reproduction, même partielle, est strictement interdite. 9



Chapitre 4 : Dérivation locale

τ =
h(3)− h(5)

3− 5

h(3) =
2(3)2 − 3

2× 3− 1

=
2× 9− 3

6− 1

=
18− 3

5

=
15

5
= 3

h(5) =
2(5)2 − 3

2× 5− 1

=
2× 25− 3

10− 1

=
50− 3

9

=
47

9

Donc on a:

τ =
3− 47

9
3− 5

=

3× 9− 47

9
−2

=
27− 47

−2× 9

=
−20
−2× 9

=
10

9
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D’où le taux de variation de la fonction h entre 3 et 5 est égale
à
10

9

Exercice 5 :

Déterminons le taux de variation de chacune des fonctions ci-dessous
entre c et d.

1. f : x 7→
√
5x + 2 c = 2 d = 5

Soit τ1 le taux de variation de f entre 2 et 5

τ1 =
f (2)− f (5)

2− 5

f (2) =
√
5× 2 + 2

=
√
10 + 2

=
√
12

= 2
√
3

f (5) =
√
5× 5 + 2

=
√
25 + 2

=
√
27

= 3
√
3

Donc on a:

τ1 =
2
√
3− 3

√
3

2− 5

=
−
√
3

−3

=

√
3

3
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D’où le taux de variation de la fonction f entre 2 et 5 est égale

à
√
3

3

2. g : x 7→
√
3x− 2 c = 2 d = 6

Soit τ2 le taux de variation de g entre 2 et 6

τ2 =
g(2)− g(6)

2− 6

g(2) =
√
3× 2− 2

=
√
6− 2

=
√
4

= 2

g(6) =
√
3× 6− 2

=
√
18− 2

=
√
16

= 4

Donc on a:

τ2 =
2− 4

2− 6

=
−2
−4

=
1

2

D’où le taux de variation de la fonction g entre 2 et 6 est égale
à
1

2

3. h : x 7→
√
x2 + 3 c = −3 d = 3

Soit τ3 le taux de variation de h entre −3 et 3

c©Cours Galilée Toute reproduction, même partielle, est strictement interdite. 12



Chapitre 4 : Dérivation locale

τ3 =
h(−3)− h(3)
−3− 3

h(−3) =
√
32 + 3

=
√
9 + 3

=
√
12

= 2
√
3

h(3) =
√
32 + 3

=
√
12

= 2
√
3

Donc on a:

τ3 =
2
√
3− 2

√
3

−3− 3
= 0

D’où le taux de variation de la fonction h entre −3 et 3 est
égale à 0

Exercice 6 :

Déterminons le taux de variation de chacune des fonctions ci-dessous
entre c et d.

1. f : x 7→ 2|x| + 3 c = −1 d = 3

Soit τ1 le taux de variation de f entre −1 et 3

τ1 =
f (−1)− f (3)
−1− 3

f (−1) = 2× | − 1| + 3

= 2× 1 + 3

= 5
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f (3) = 2× |3| + 3

= 2× 3 + 3

= 9

Donc on a:

τ1 =
5− 9

−1− 3

=
−4
−4

= 1

D’où le taux de variation de la fonction f entre −1 et 3 est
égale à 1

2. g : x 7→ |x− 5| c = 1 d = 4

Soit τ2 le taux de variation de g entre 1 et 4

τ1 =
g(1)− g(4)

1− 4

g(1) = |1− 5|
= | − 4|
= 4

g(4) = |4− 5|
= | − 1|
= 1

Donc on a:

τ2 =
4− 1

1− 4

=
3

−3
= −1
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D’où le taux de variation de la fonction g entre 1 et 4 est égale
à −1

3. h : x 7→ 3|x| + 2x c = −3 d = −1
Soit τ3 le taux de variation de h entre −3 et −1
τ3 =

h(−3)− h(−1)
−3− (−1)

h(−3) = 3× | − 3| + 2(−3)
= 3× 3− 6

= 9− 6

= 3

h(−1) = 3× | − 1| + 2(−1)
= 3× 1− 2

= 1

Donc on a:

τ3 =
3− 1

−3 + 1

=
2

−2
= −1

D’où le taux de variation de la fonction h entre −3 et −1 est
égale à −1

4. k : x 7→ 3x2 − 2|x− 2| c = −3 d = 3

Soit τ4 le taux de variation de k entre −3 et 3

τ4 =
k(−3)− k(3)
−3− 3
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k(−3) = 3(−3)2 − 2| − 3− 2|
= 3× 9− 2| − 5|
= 27− 2× 5

= 27− 10

= 17

k(3) = 3(3)2 − 2|3− 2|
= 3× 9− 2× |1|
= 27− 2

= 25

Donc on a:

τ4 =
17− 25

−3− 3

=
−8
−6

=
4

3

D’où le taux de variation de la fonction k entre −3 et 3 est
égale à

4

3

Exercice 7 :

Calculons le nombre dérivé en c de chacune des fonctions ci-dessous.
Soit h un réel non nul.

1. f : x 7→ 2

x− 2
c = −1

f ′(−1) = lim
h→0

f (−1 + h)− f (−1)
h
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f (−1 + h) =
2

−1 + h− 2

=
2

−3 + h

f (−1) = 2

−1− 2

= −2
3

f (−1 + h)− f (−1)
h

=

2

−3 + h
−
(
−2
3

)
h

=

2

−3 + h
+

2

3
h

=

2× 3 + 2(−3 + h)

3(−3 + h)

h

=
6− 6 + 2h

3h(−3 + h)

=
2

3(−3 + h)

=
2

−9 + 3h

Ainsi, f ′(−1) = lim
h→0

2

−9 + 3h
= −2

9

D’où le nombre dérivé de f en −1 est égale à −2
9

2. g : x 7→ −3
x + 3

c = 2
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g′(2) = lim
h→0

g(2 + h)− g(2)
h

g(2 + h) =
−3

2 + h + 3

=
−3
5 + h

g(2) =
−3
2 + 3

= −3
5

g(2 + h)− g(2)
h

=

−3
5 + h

+
3

5
h

=

−3× 5 + 3(5 + h)

5(5 + h)

h

=
−15 + 15 + 5h

5h(5 + h)

=
1

5 + h

Ainsi, g′(2) = lim
h→0

1

5 + h
=

1

5

D’où le nombre dérivé de g en 2 est égale à
1

5

3. h : x 7→ x

2x + 3
c = 1

Soit k un réel non nul.
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h′(1) = lim
k→0

h(1 + k)− h(1)
k

h(1 + k) =
1 + k

2(1 + k) + 3

=
1 + k

2 + 2k + 3

=
1 + k

5 + 2k

h(1) =
1

2× 1 + 3

=
1

5

h(1 + k)− h(1)
k

=

1 + k

5 + 2k
− 1

5
k

=

5(1 + k)− (5 + 2k)

5(5 + 2k)

k

=
5 + 5k − 5− 2k

5k(4 + k)

=
3

5(4 + k)

=
3

20 + k

Ainsi, h′(1) = lim
k→0

3

20 + k
=

3

20

D’où le nombre dérivé de h en 1 est égale à
3

20
Exercice 8 :

Dans chacun des cas suivants, montrer que f est dérivable en x0 et
calculer f ′(x0)
Soit h un nombre réel non nul.
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1. f (x) = x− x2 x0 = −2.

Observons lim
h→0

f (−2 + h)− f (−2)
h

f (−2 + h) = −2 + h− (−2 + h)

= −2 + h− (4− 4h + h2)

= −2 + h− 4 + 4h− h2

= −6 + 5h− h2

f (−2) = −2− (−2)2

= −2− 4

= −6

f (−2 + h)− f (−2)
h

=
−6 + 5h− h2 − (−6)

h

=
5h− h2

h
= 5− h

On a: lim
h→0

5− h = 5

D’où la fonction f est dérivable en −2 et f ′(−2) = 5

2. f (x) =
1− x
x

x0 = 1.

Observons lim
h→0

f (1 + h)− f (1)
h

f (1 + h) =
1− (1 + h)

1 + h

=
1− 1− h
1 + h

=
−h
1 + h
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f (1) =
1− 1

1
= 0

f (1 + h)− f (1)
h

=

−h
1 + h

− 0

h

=
−h

h(1 + h)

=
−1
1 + h

On a: lim
h→0

−1
1 + h

= −1
D’où la fonction f est dérivable en 1 et f ′(1) = −1

3. f (x) =
1− x
2x− 3

x0 = −1.

Observons lim
h→0

f (−1 + h)− f (−1)
h

f (−1 + h) =
1− (−1 + h)

2(−1 + h)− 3

=
1 + 1− h
−2 + 2h− 3

=
2− h
−5 + 2h

f (−1) = 1− (−1)
2(−1)− 3

= −2
5
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f (1 + h)− f (1)
h

=

2− h
−5 + 2h

−
(
−2
5

)
h

=

2− h
−5 + 2h

+
2

5
h

=

5(2− h) + 2(−5 + 2h)

5(−5 + 2h)

h

=
10− 5h− 10 + 4h

5h(−5 + 2h)

=
−h

5h(−5 + 2h)

=
−1

5(−5 + 2h)

=
1

25− 10h

On a: lim
h→0

1

25− 10h
=

1

25

D’où la fonction f est dérivable en −1 et f ′(−1) = 1

25

Exercice 9 :

Vérifions si f est dérivable en x0 et calculons f ′(x0) le cas échéant.
Soit h un réel non nul.

1. f : x 7→ −5x + 2 en x0 = −2.
Observons lim

h→0

f (−2 + h)− f (−2)
h

f (−2 + h) = −5(−2 + h) + 2

= 10− 5h + 2

= 12− 5h
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f (−2) = −5(−2) + 2

= 10 + 2

= 12

f (−2 + h)− f (−2)
h

=
12− 5h− 12

h

=
−5h
h

= −5

On a: lim
h→0
−5 = −5

D’où la fonction f est dérivable en −2 et f ′(−2) = −5

2. f : x 7→ −x2 + 4 en x0 = −1.
Observons lim

h→0

f (−1 + h)− f (−1)
h

f (−1 + h) = −(−1 + h)2 + 4

= −(1− 2h + h2) + 4

= −1 + 2h− h2 + 4

= 3 + 2h− h2

f (−1) = −(−1)2 + 4

= −1 + 4

= 3

f (−1 + h)− f (−1)
h

=
3 + 2h− h2 − 3

h

=
2h− h2

h
= 2− h
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On a: lim
h→0

2− h = 2

D’où la fonction f est dérivable en −1 et f ′(−1) = 2

3. f : x 7→ x2 − 2x− 3 en x0 = 0.

Observons lim
h→0

f (0 + h)− f (0)
h

f (0 + h) = f (h) = h2 − 2h− 3

f (0) = 02 − 2× 0− 3

= −3

f (0 + h)− f (0)
h

=
h2 − 2h− 3− (−3)

h

=
h2 − 2h

h
= h− 2

On a: lim
h→0

h− 2 = −2
D’où la fonction f est dérivable en 0 et f ′(0) = −2

4. f : x 7→
√
2x + 3 en x0 = 1.

Observons lim
h→0

f (1 + h)− f (1)
h

f (1 + h) =
√

2(1 + h) + 3

=
√
2 + 2h + 3

=
√
5 + 2h

f (1) =
√
2× 1 + 3

=
√
5

f (1 + h)− f (1)
h

=

√
5 + 2h−

√
5

h
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On a:

lim
h→0

√
5 + 2h−

√
5

h
= lim

h→0

(
√
5 + 2h−

√
5)(
√
5 + 2h +

√
5)

h(
√
5 + 2h +

√
5)

= lim
h→0

5 + 2h− 5

h(
√
5 + 2h +

√
5)

= lim
h→0

2h

h(
√
5 + 2h +

√
5)

= lim
h→0

2√
5 + 2h +

√
5

=
2√

5 +
√
5

=
2

2
√
5

=
1√
5

D’où la fonction f est dérivable en 1 et f ′(1) =
1√
5

Exercice 10 :

Vérifions si f est dérivable en x0 et calculons f ′(x0) le cas échéant.
Soit h un réel non nul.

1. f : x 7→ 2x2 − 3x + 1 en x0 = 1.

Observons lim
h→0

f (1 + h)− f (1)
h

f (1 + h) = 2(1 + h)2 − 3(1 + h) + 1

= 2(1 + 2h + h2)− 3− 3h + 1

= 2 + 4h + 2h2 − 2− 3h

= h + 2h2
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Chapitre 4 : Dérivation locale

f (1) = 2× 12 − 3× 1 + 1

= 2× 1− 3 + 1

= 2− 3 + 1

= 0

f (1 + h)− f (1)
h

=
h + 2h2 − 0

h
= 1 + 2h

On a: lim
h→0

1 + 2h = 1

D’où la fonction f est dérivable en 1 et f ′(1) = 1

2. f : x 7→ x2 + 3 en x0 = −3.
Observons lim

h→0

f (−3 + h)− f (−3)
h

f (−3 + h) = (−3 + h)2 + 3

= 9− 6h + h2 + 3

= 12− 6h + h2

f (−3) = (−3)2 + 3

= 9 + 3

= 12

f (−3 + h)− f (−3)
h

=
12− 6h + h2 − 12

h

=
−6h + h2

h
= −6 + h

On a: lim
h→0
−6 + h = −6

D’où la fonction f est dérivable en −3 et f ′(−3) = −6
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Chapitre 4 : Dérivation locale

3. f : x 7→ (x + 3)2 en x0 = 0.

Observons lim
h→0

f (h)− f (0)
h

f (h) = (h + 3)2

= h2 + 6h + 9

f (0) = (0 + 3)2

= 9

f (h)− f (0)
h

=
h2 + 6h + 9− 9

h

=
h2 + 6h

h
= h + 6

On a: lim
h→0

h + 6 = 6

D’où la fonction f est dérivable en 0 et f ′(0) = 6

4. f : x 7→ 3x + 1

2x− 1
en x0 = 2.

Observons lim
h→0

f (2 + h)− f (2)
h

f (2 + h) =
3(2 + h) + 1

2(2 + h)− 1

=
6 + 3h + 1

4 + 2h− 1

=
7 + 3h

3 + 2h

f (2) =
3× 2 + 1

2× 2− 1

=
7

3
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Chapitre 4 : Dérivation locale

f (2 + h)− f (2)
h

=

7 + 3h

3 + 2h
− 7

3
h

=

3(7 + 3h)− 7(3 + 2h)

3(3 + 2h)

h

=
21 + 9h− 21− 14h

3h(3 + 2h)

=
−5h

3h(3 + 2h)

=
−5

3(3 + 2h)

=
−5

9 + 6h

On a: lim
h→0

−5
9 + 6h

= −5
9

D’où la fonction f est dérivable en 2 et f ′(2) = −5
9
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