
ar
X

iv
:2

00
1.

09
32

3v
1 

 [
m

at
h.

N
T

] 
 2

5 
Ja

n 
20

20

Une identité pour les polynômes de Bernoulli généralisés
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Rsum

Dans cet article, nous établissons une identité pour les polynômes généralisés de Bernoulli. Nous en déduisons
des généralisations pour de nombreuses relations comportant les nombres ou les polynômes de Bernoulli clas-
siques. En particulier, nous généralisons une récente identité de Gessel.
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1 Introduction

Les polynômes de Bernoulli généralisés B
(α)
n (x) ([24], p. 93) sont définis, pour α ∈ C, par :

∞
∑

n=0

B(α)
n (x)

tn

n!
=

(

t

et − 1

)α

etx. (1)

Les nombres de Bernoulli généralisés B
(α)
n , les polynômes de Bernoulli classiques Bn (x) et les nombres de

Bernoulli Bn sont respectivement définis par:

B(α)
n = B(α)

n (0) , Bn (x) = B(1)
n (x) et Bn = Bn (0) . (2)

Pour tous entiers naturels n, ℓ et r, considérons la somme S
(α)
n,l,r (x, y, z) définie par:

S
(α)
n,l,r (x, y, z) =

n+r
∑

k=0

xn+r−k

(

n+ r

k

)(

ℓ+ k + r

r

)

B
(α)
ℓ+k (y)

+(−1)ℓ+n+r+1
ℓ+r
∑

k=0

xℓ+r−k

(

ℓ+ r

k

)(

n+ k + r

r

)

B
(α)
n+k (z) . (3)

Il est bien connue [5] que l’on a

S
(1)
n,ℓ,,r (1, 0, 0) = 0. (4)

En 2013, à l’aide du calcul ombral, Gessel [4] a généralisé ce résulat en prouvant la formule explicite suivante

pour la somme S
(1)
n,l,r (m, 0, 0) où m ≥ 1 est un entier:

S
(1)
n,ℓ,,r (m, 0, 0) = (r + 1)

m−1
∑

k=1

r+1
∑

j=0

(−1)
ℓ+j−1

(

n+ r

j

)(

ℓ+ r

r + 1− j

)

kℓ+j−1(m− k)n+r−j. (5)
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En considérant alors le cas particulier où n = ℓ et où r est impair, Gessel [4] déduit de la formule (5) la
formule explicite suivante:

n+r
∑

k=0

mn+r−k

(

n+ r

k

)(

n+ k + r

r

)

Bn+k =
1

2
(r + 1)

m−1
∑

k=1

r+1
∑

j=0

(

n+ r

j

)(

n+ r

r + 1− j

)

kj+n−1(k −m)n+r−j. (6)

Les identités (4), (5) et (6) sont en fait l’aboutissement d’un long cheminement dont nous signalons cer-
taines étapes au troisième paragraphe. Notre principal résultat est une expression simplifiée pour la somme

S
(α)
n,l,r (x, y, z) dans le cas où x+ y + z − α est un entier naturel. Nous l’énonçons et le prouvons au quatrième

paragraphe. Nous en déduisons aussi de nombreux corollaires qui sont des généralisations d’identités connues.
Au paragraphe suivant, nous rappelons des propriétés des polynômes généralisés de Bernoulli et nous prouvons
deux lemmes qui nous seront utiles pour prouver notre résultat.

2 Quelques propriétés des polynômes de Bernoulli généralisés et

lemmes

Dans tout ce qui suit, nous convenons d’appeler opérateur tout endomorphisme du C-espace vectoriel C [x].
Nous désignons par D l’opérateur de dérivation classique et par I et ∆ l’opérateur identité et l’opérateur de
différence finie définis respectivement par

I (xn) = xn et ∆ (xn) = (x+ 1)
n
− xn, n ∈ N.

Les polynômes de Bernoulli généralisés constituent une suite de polynômes d’Appell. Ils vérifient les propriétés
suivantes bien connues [24] et faciles à prouver:

B
(α)
0 (x) = 1 et D

(

B(α)
n (x)

)

= nB
(α)
n−1 (x) , n ≥ 1, (7)

B(α)
n (x+ y) =

n
∑

k=0

(

n

k

)

yn−kB
(α)
k (x) , (8)

∆
(

B(α)
n (x)

)

= D
(

B(α−1)
n (x)

)

, (9)

B(α)
n (α− x) = (−1)

n
B(α)

n (x) . (10)

Pour tout γ ∈ C, considérons l’endomorphisme Ωγ de C [x] défini par:

Ωγ (x
n) = B(γ)

n (x) , n ∈ N.

Lemme 1 Pour tout entier naturel n et pour tous nombres complexes α et γ, on a:

Ωα ((x+ γ)
n
) = B(α)

n (x+ γ) . (11)

Preuve. Il suffit d’exploiter la propriété (8) pour y = γ. On a

Ωα ((x+ γ)
n
) = Ωα

(

n
∑

k=0

(

n

k

)

γn−kxk

)

=

n
∑

k=0

(

n

k

)

yn−kB
(α)
k (x) = B(α)

n (x+ γ) .

�

Les opérateurs Ωα, ∆ et D vérifient de remarquables relations données dans le lemme suivant:

Lemme 2 Pour tout α ∈ C, on a

D ◦ Ωα = Ωα ◦D. (12)

Ωα ◦∆ = Ωα−1 ◦D. (13)

Preuve.
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1. Il suffit de vérifier que l’on a (D ◦ Ωα) (x
n) = (Ωα ◦D) (xn) pour tout entier n ≥ 0. La propriété est

évidente pour n = 0 car B
(α)
0 (x) = 1 et donc (D ◦ Ωα)

(

x0
)

= 0 = (Ωα ◦D)
(

x0
)

. Pour n ≥ 1, on a

(D ◦Ωα) (x
n) = D

(

B(α)
n (x)

)

= Ωα

(

nxn−1
)

= (Ωα ◦D) (xn) .

2. On a, en exploitant le lemme 1 pour γ = 1, les propriétés (9) et (12), pour tout entier n ≥ 0 :

(Ωα ◦∆) (xn) = Ωα ((x+ 1)
n
− xn)

= B(α)
n (x+ 1)−B(α)

n (x)

= ∆
(

B(α)
n (x)

)

= D
(

B(α−1)
n (x)

)

= (D ◦ Ωα−1) (x
n)

= (Ωα−1 ◦D) (xn) .

�

Les propriétés suivantes des polynômes classiques de Bernoulli sont bien connues [1]

n
∑

k=0

(

n

k

)

Bk = Bn + δn,1, (14)

(−1)
n
Bn = Bn + δn,1, (15)

B2n+1 = 0, n ≥ 1, (16)

où δi,j est le symbole de Kronecker valant 1 si i = j et 0 sinon.

Les propriétés suivantes sont bien connues et faciles à déduire de la relation (1) écrite pour α = 1 :

n
∑

k=0

(

n

k

)

Bk (x) = Bn (x) + xn,

Ces relations permettent de calculer les premiers polynômes et nombres de Bernoulli. Les polynômes et
nombres de Bernoulli jouent un rôle fondamental dans différentes branches des mathématiques telles que la
combinatoire, la théorie des nombres, l’analyse et la topologie. On peut trouver dans [12] de très nombreux
articles concernant les propriétés de ces nombres et polynômes.

3 Rétrospective

Commençons tout d’abord par remarquer que les relations (5) et (6) prouvées par Gessel peuvent se reformuler
sous des formes équivalentes qui vont nous être utiles pour cet exposé. En effet, en changeant k en m− k au
second membre de (5), on obtient l’identité suivante équivalente à celle donnée par Gessel

S
(1)
n,l,r (m, 0, 0) = (r + 1)

m−1
∑

k=1

r+1
∑

j=0

(

n+ r

j

)(

ℓ+ r

r + 1− j

)

kn+r−j (k −m)
ℓ+j−1

. (17)

En remarquant que pour tous entiers naturels r et s tel que r + s est pair, on a la propriété suivante:

m−1
∑

k=1

(kr(k −m)s − ks(k −m)r) = 0, (18)

on peut aussi constater que la formule (6) établie par Gessel est équivalente à la formule donnée dans [3]:

S(1)
n,n,r (m, 0, 0) =

m−1
∑

k=1

qk(m, r, n) (19)
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où

qk(m, r, n) =
r + 1

2

(

n+ r
r+1
2

)2

(k (m− k))
n+ r−1

2 + (r + 1)

r−1

2
∑

j=0

(

n+ r

j

)(

n+ r

r + 1− j

)

kj+n−1(k −m)n+r−j . (20)

Dans ce qui suit, nous allons constater que les identités de Gessel (5) et (6) ou leurs formulations équivalentes
(17) et (19) généralisent un grand nombre d’identités sur les nombres de Bernoulli.

Ainsi la propriété bien connue suivante [5] qu’on déduit aisément de (14) et (15)

n
∑

k=0

(

n

k

)

Bk = (−1)n Bn, (21)

se traduit par la relation:

S
(1)
n,0,0 (1, 0, 0) = 0.

La propriété (21) exprime que la suite ((−1)
n
Bn)n≥0 est autoduale (ou est une suite de Césaro ) [5] ,[31]. Il

existe aussi de nombreuses formules explicites pour les nombres de Bernoulli [15]. Cependant, de nombreux
auteurs ont cherché d’autres relations de récurrence permettant de calculer plus facilement les nombres de
Bernoulli. Ainsi, en 1880, Lucas [19] prouve à l’aide du calcul symbolique la relation suivante qu’il qualifie
d’importante:

n
∑

k=0

(

n

k

)

Bℓ+k + (−1)ℓ+n+1
ℓ
∑

k=0

(

ℓ

k

)

Bn+k = 0, (22)

qui se traduit par

S
(1)
n,ℓ,0 (1, 0, 0) = 0. (23)

et qui est donc un cas particulier de (4). Lucas remarque alors que dans le cas particulier où ℓ = n + 1, la
formule (23) permet d’écrire:

(n+ 1)S
(1)
n,n+1,0 (1, 0, 0) =

n+1
∑

k=0

(

n+ 1

k

)

(n+ k + 1)Bn+k = 0 (24)

ce qui permet, compte tenu de (16), d’en déduire que pour n ≥ 1

n
∑

k=0

(

n+ 1

k

)

(n+ k + 1)Bn+k = 0 (25)

Pour Lucas, la relation (25) qu’il rattache à des formules obtenues en 1877 par Stern, présente un grand intérêt
pour le calul des nombres de Bernoulli. Elle permet d’exprimer le nombre de Bernoulli B2n à l’aide des seuls
nombres de Bernoulli Bj pour n ≤ j ≤ 2n− 1 alors qu’en appliquant la relation bien connue

B2n =
−1

n+ 1

2n−1
∑

k=0

(

2n+ 1

j

)

Bj , (26)

ce même calcul de B2n nécéssiterait la connaissance des nombres de Bernoulli Bj pour 0 ≤ j ≤ 2n−1. En fait,
la propriété (25) avait déjà été aussi découverte en 1827 par von Ettingshausen [13] avant d’être redécouverte
en 1877 par L Seidel [25].

Lucas prouve la relation (22) qu’il qualifie d’importante, à l’aide du calcul symbolique ou calcul ombral tel
qu’on le retrouve développé dans les articles d’Agoh [2] et de Gessel [14]. Cette même relation a été ensuite
l’objet d’une intense recherche.

Après Lucas, de nombreux auteurs demontrent (25) par différentes méthodes. Ainsi, Nielsen [22] la prouve
aussi en 1923 et Kaneko [18] en 1995. L’article de Kaneko contient deux preuves différentes de cette relation,
une preuve compliquée basée sur la théorie des fractions continues appliquée aux séries formelles et une seconde
preuve beaucoup plus simple due à D. Zagier, basée sur une transfomation involutive de suites. Elle a ensuite
aussi été prouvée de nouveau en 2009 par Cigler ([11]) et en 2011 par Chang et Ha [7] (Corollaire 1 (a)).

Ainsi, en 1971, Carlitz [6] propose de déduire la relation (22) uniquement de la relation (14). En 1972, Shan-
non [26], en réponse au problème posé par Carlitz, prouve cette relation par un raisonnement par récurrence
sur m et n, en supposant toutefois prouvée la relation (16).
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La relation (22) est alors aussi prouvée par Gessel en 2003 (lemme 7.2, [14]) par l’emploi du calcul ombral.
En 2005, Vassilev et Missana [29] prouvent la relation suivante

n−1
∑

k=0

(

n

k

)

Bℓ+k + (−1)
ℓ+n+1

ℓ−1
∑

k=0

(

ℓ

k

)

Bn+k = 0, pour n ≥ 1 et ℓ ≥ 1

qui peut se traduire par

S
(1)
n,ℓ,0 (1, 0, 0)−

(

1− (−1)
ℓ+n
)

Bn+ℓ = 0, pour n ≥ 1 et ℓ ≥ 1

et qui grâce à (16) et (21) est équivalente à (22). Leur méthode est basée sur l’égalité des coefficients de xnym

et xmyn dans un polynôme symétrique de deux variables x et y introduit dans [28].

La relation (22) est aussi prouvée par par Chu et Magli [10] en 2007 par l’exploitation de la relation (21), par
Chen, L.H. Sun [9] en 2009 par une approche algébrique informatique exploitant une extension de l’algorithme
de Zeilberger, par Bencherif et Garici [5] en 2012 par l’exploitation de la relation (21), par Gould et Quaintance
en 2014 [16], qui étudie les propriétés de la transformation binomiale d’une suite, par Prodinger en 2014 [23] qui
donne une preuve très courte basée sur un emploi judicieux de fonctions génératrices et par Neto en 2015 [21]
qui exploite des propriétés de l’algèbre de Zeon. Néto donne une généralisarion intéressante mais comportant
une erreur dans les indices. L’écriture correcte étant:

n
∑

k=0

αn−k

(

n

k

)

B
(α)
ℓ+k + (−1)ℓ+n+1

ℓ
∑

k=0

αℓ−k

(

ℓ

k

)

B
(α)
n+k = 0.

c’est à dire
S
(α)
n,l,0 (α, 0, 0) = 0.

En 2000, Agoh [2] (relation (4.3)) prouve la généralisation suivante de (23) par l’emploi de congruences et
du calcul ombral

S
(1)
n,l,r (1, 0, 0) = 0. (27)

En 2001, Momimaya [20] prouve par une méthode p-adique une formule équivalente au cas particulier r = 1
de (27).

En 2003, Gessel [14], commence par généraliser la relation de Lucas-Carlitz (22) en prouvant que

S
(1)
n,l,0 (m, 0, 0) =

m−1
∑

k=1

((n+ ℓ) k −mn) kn−1 (k −m)
ℓ−1

. (28)

Pour m = 1, la relation (28) fournit effectivement la relation et pour ℓ = n + 1, Gessel en déduit la
généralisation (29) de l’identité de Kaneko.

En 2003, Gessel [14] prouve à l’aide du calcul ombral, (Theorem 7.3. de [14]) la généralisation suivante:

(n+ 1)S
(1)
n,n+1,1 (m, 0, 0) :=

n+1
∑

k=0

mn+1−k

(

n+ 1

k

)

(n+ k + 1)Bn+k =

m−1
∑

k=1

pk (m, 1, n) . (29)

où
pk (m, 1, n) = (n+ 1)

2
kn (k −m)

n
+ n (n+ 1) kn+1 (k −m)

n−1
.

En 2009, Chen et Sun [9] s’intéresse au cas r = 3. Ils prouvent en exploitant une extension de l’algorithme
de Zeilberger que:

S
(1)
n,n,3 (m, 0, 0) :=

n+3
∑

k=0

mn+3−k

(

n+ 3

k

)(

n+ k + 3

3

)

Bn+k =

m−1
∑

k=1

pk(m, 3, n) (30)

où l’expression pk(m, 3, n) donnée par Chen et Sun peut s’écrire comme suit:

pk(m, 3, n) = qk(m, 3, n) +

(

n+ 3

3

)

(3n+ 11)
(

kn+2 (k −m)n − kn (k −m)n+2
)

En exploitant (18) on constate que la formule (30) est équivalente à la formule (19) pour r = 3.
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4 Principaux résultats

Le théorème suivant fournit une expression simplifiée pour la somme S
(α)
n,ℓ,r (λ, x, α+ s− λ− x) pour α, λ ∈ C,

ℓ, n, m, r, s ∈ N.

Théorème 1 Pour tous nombres complexes α, λ ∈ C et pour tous entiers naturels ℓ, n, m, r, s, on a:

n+r
∑

k=0

λn+r−k

(

n+ r

k

)(

ℓ+ k + r

r

)

B
(α)
ℓ+k (x)

+(−1)ℓ+n+r+1
ℓ+r
∑

k=0

λℓ+r−k

(

ℓ+ r

k

)(

n+ k + r

r

)

B
(α)
n+k (α+ s− λ− x)

= Ωα−1

(

Dr+1

r!

s
∑

k=1

(x− k)
ℓ+r

(x+ λ− k)n+r

)

. (31)

Preuve. Considérons le polynôme P (x) défini par

P (x) =

s
∑

k=1

Dr

r!
(x− k)

ℓ+r
(x+ λ− k)n+r. (32)

On sait d’après la relation 13 du lemme 2 qu’on a

Ωα (∆P (x)) = Ωα−1 (DP (x)) . (33)

En posant

Pk (x) =
Dr

r!

(

(x− k)
ℓ+r

(x+ λ− k)n+r
)

, k ∈ N, on a

∆P (x) =
s
∑

k=1

(Pk−1 (x)− Pk (x))

= P0 (x)− Ps (x)

=
Dr

r!

(

xℓ+r(x+ λ)n+r
)

−
Dr

r!

(

(x− s)
ℓ+r

(x+ λ− s)n+r
)

=
Dr

r!

(

n+r
∑

k=0

λn+r−k

(

n+ r

k

)

xℓ+k+r

)

+

(−1)ℓ+n+r+1
ℓ+r
∑

k=0

λℓ+r−k

(

ℓ+ r

k

)

(−1)
n+k

(x+ λ− s)
n+k+r

=

n+r
∑

k=0

λn+r−k

(

n+ r

k

)(

ℓ+ k + r

r

)

xℓ+k +

(−1)ℓ+n+r+1
ℓ+r
∑

k=0

λℓ+r−k

(

ℓ+ r

k

)(

n+ k + r

r

)

(−1)
n+k

(x+ λ− s)
n+k

.

En calculant Ωα (∆P (x)) avec cette dernière expression de ∆P (x) et compte tenu des propriétés (11) et (10),
on constate que Ωα (∆P (x)) est égal au premier membre de (31). Il immédiat de constater que Ωα−1 (DP (x))
est égal au second membre de Ωα−1 (DP (x)). La relation (33) permet de conclure. �

Le théorème 1 qui est notre principal résultat généralise un grand nombre d’identités comportant les nombres
ou les polynômes de Bernoulli classiques ou généralisés. Dans les applications de ce théorème, on sera souvent
amené à exploiter la relation

B
(α)
n+k (α+ s− λ− x) = (−1)

n+k
B

(α)
n+k (x+ λ− s) .
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4.1 Application 1: généralisation de la formule de Gessel aux polynômes clas-

siques de Bernoulli.

Pour α = 1, on a B
(1)
n (x) = Bn (x) et Ωα−1 = Ω0 = I. En application le théorème 1 dans ce cas particulier

et en appliquant la formule de Leibniz pour calculer le second membre de (31), on obtient le corollaire suivant
qui est une généralisation du théorème que Gessel [4] a établi en 2013.

Pour tout nombre complexe λ ∈ C et pour tous entiers naturels ℓ, n, m, r, s, on a:

n+r
∑

k=0

λn+r−k

(

n+ r

k

)(

ℓ+ k + r

r

)

Bℓ+k (x)

+(−1)ℓ+n+r+1
ℓ+r
∑

k=0

λℓ+r−k

(

ℓ+ r

k

)(

n+ k + r

r

)

Bn+k (1 + s− λ− x)

= (r + 1)

s
∑

k=1

r+1
∑

j=0

(

n+ r

j

)(

ℓ+ r

r + 1− j

)

(x− k)
ℓ+j−1

(x+ λ− k)n+r−j .

Pour un entier naturel m, avec λ = m, s = m − 1 et x = 0 dans la relation du corollaire 4.1, on retrouve

effectivement la formule (5) due à Gessel. Signalons qu’en 2014, He [17] retrouve la formule de Gessel par
l’emploi de q-nombres et polynômes de Bernoulli.

4.2 Application 2: généralisation d’une identité de Nielsen et d’une identité

d’Agoh aux polynômes généralisés de Bernoulli.

Pour λ = m− 2β, s = 1 et x remplacé par x+β dans la relation (31), l’application du théorème 1 nous founit
le corollaire suivant:

Corollaire 1 Pour tous nombres complexes α, β et pour tous entiers naturels ℓ, n, m et r, on a:

n+r
∑

k=0

(m− 2β)
n+r−k

(

n+ r

k

)(

ℓ+ k + r

r

)

B
(α)
ℓ+k (x+ β)

−

ℓ+r
∑

k=0

(−1)
r+ℓ+k

(m− 2β)
ℓ+r−k

(

ℓ+ r

k

)(

n+ k + r

r

)

B
(α)
n+k (x− β +m− 1)

= Ωα−1

(

Dr+1

r!
(x+ β − 1)

ℓ+r
(x− β +m− 1)n+r

)

. (34)

Pour α = 1 et m = 1, le corollaire fournit l’identité (rectifiée et aux notations près) due à Nielsen (relation
(10) en page 182 de [22].

Pour β = 0 et m = 1, en constatant que le second membre de (34) peut s’écrire:

Dr+1

r!

(

(x− 1)ℓ+r
xn+r

)

=
Dr

r!

(

(n+ r)xn+r−1 (x− 1)ℓ+r + (ℓ+ r) xn+r (x− 1)ℓ+r−1
)

= (n+ r)

r
∑

k=0

(

n+ r − 1

k

)(

ℓ+ r

r − k

)

xn+r−k−1 (x− 1)
ℓ+k

+(ℓ+ r)

r
∑

k=0

(

ℓ+ r − 1

k

)(

n+ r

r − k

)

xn+k (x− 1)
ℓ+r−k−1

,

on obtient, aux notations près, la relation (3.4) (i) (rectifiée) d’Agoh [2].

4.3 Application 3: généralisation d’identités de Neto, Sun, Chen, Wu, Sun et

Pan

Pour m = a et avec un changement de notations, le théorème 1 nous fournit le corollaire suivant:
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Corollaire 2 Si x+ y + z = α, alors on a

(−1)
n

n+r
∑

k=0

(

n+ r

k

)(

ℓ+ k + r

r

)

xn+r−kB
(α)
l+k (y) = (−1)

ℓ+r
ℓ+r
∑

k=0

(

ℓ+ r

k

)(

n+ k + r

r

)

xℓ+r−kB
(α)
n+k (z) (35)

n+r
∑

k=0

(

n+ r

k

)(

ℓ+ k + r

r

)

xn+r−kB
(α)
l+k (y) =

ℓ+r
∑

k=0

(

ℓ+ r

k

)(

n+ k + r

r

)

(−x)ℓ+r−k
B

(α)
n+k (x+ y) (36)

Si x+ y + z = s+ 1 où s est un entier, alors on a

S
(1)
n,l,r (x, y, z) = (r + 1)

s
∑

k=1

r+1
∑

j=0

(

n+ r

j

)(

ℓ+ r

r + 1− j

)

(y − k)ℓ+j−1 (x+ y − k)n+r−j (37)

Les relations (35) et (36) sont équivalentes. Cela résulte du fait que

B
(α)
n+k (z) = B

(α)
n+k (α− (x+ y)) = (−1)

n+k
Bn+k (x+ y)

. La relation (35) exprime que l’on a S
(α)
n,l,r (x, y, z) = 0 quand x+ y + z = α.

Pour x = α, y = z = 0 et r = 1 dans (35), on retrouve l’identité (rectifiée) de Neto [21].

Pour r = 0 et α = 1 dans (35), on retrouve la relation (1.15) obtenue en 2003 par Sun [27]. Cette dernière
relation a aussi été prouvée par Chen et Sun en 2009 (théorème 5.1) [9].

Pour α = 1 dans (36), on retrouve la relation (5.7) obtenue par Chen en 2007 [8].

Pour α = 1, x = 1, z = −y et r = 0, la relation (35) permet d’obtenir la relation (6) du théorème 2 de Wu,
Sun et Pan [30].

On déduit aisément de ce dernier corollaire l’identité donnée dans le corollaire suivant:

Corollaire 3 Si x+ y + z = α, alors on a pour r ≥ 1, on a

(−1)
n

n+r−1
∑

k=0

(

n+ r

k

)(

ℓ+ k + r

r

)

xn+r−kB
(α)
l+k (y) + (−1)

ℓ+r+1
ℓ+r−1
∑

k=0

(

ℓ+ r

k

)(

n+ k + r

r

)

xℓ+r−kB
(α)
n+k (z)

= (−1)n
(

ℓ+ n+ 2r

r

)

(

B
(α)
n+ℓ+1 (x+ y))−B

(α)
n+ℓ+1 (y)

)

.

Pour r = 1, α = 1, on retrouve la relation (1.16) obtenue en 2003 par Sun [27].

Pour α = 1, x = 1, y = t, z = −t, on déduit de ce corollaire le corollaire suivant:

Corollaire 4 Pour r ≥ 1, on a

(−1)
n

n+r−1
∑

k=0

(

n+ r

k

)(

ℓ+ k + r

r

)

Bl+k (t) + (−1)
ℓ+r+1

ℓ+r−1
∑

k=0

(

ℓ+ r

k

)(

n+ k + r

r

)

Bn+k (−t)

= (−1)n
(

n+ ℓ+ 2r

r

)

(n+ ℓ+ 1) tn+ℓ.

Pour r = 1, on obtient l’identité (8) du théorème 2 de Wu, Sun et Pan [30].

Considérons la relation (35) pour r impair, ℓ = n et y = z = t, on a alors x = α− 2t et cette relation devient

n+r
∑

k=0

(

n+ r

k

)(

n+ k + r

r

)

(α− 2t)
n+r−k

B
(α)
n+k (t) = 0.

On en déduit le corollaire suivant:

Corollaire 5 Pour tout entier naturel n et pour tout entier naturel r impair, on a

n+r−1
∑

k=0

(

n+ r

k

)(

n+ k + r

r

)

(α− 2t)n+r−k
B

(α)
n+k (t) = −

(

2n+ 2r

r

)

B
(α)
2n+r (t) . (38)

Pour α = 1 et r = 1, la relation (38) fournit la relation (1.18) de Sun [27].
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4.4 Application 4: généralisation d’une identité de Chang et Ha

Corollaire 6 Pour tout entier naturel n et pour tout entier naturel r impair, on a

n+r
∑

k=0

(

n+ r

k

)(

n+ k + r

r

)

Bn+k (x)

2k (1− x)
n+k−1

= (−1)
n+ r+1

2
r + 1

2n+r

(

n+ r
r+1
2

)

. (39)

2n+r
∑

k=n

(

n+ r

k − n

)(

k + r

r

)

Bk

2k
=

(−1)n+
r−1

2 (r + 1)

22n+r+1

(

n+ r
r+1
2

)

. (40)

La relation (40) est équivalente à la relation (39). Elle s’obtient par un simple changement d’indices.

Preuve. Pour α = 1, m = 2, a = 1 et x = 0, la relation (31) du théorème 1 s’écrit

2

n+r
∑

k=0

(2− 2β)
n+r−k

(

n+ r

k

)(

n+ k + r

r

)

Bn+k (β) = (r + 1)

[

Dr+1

(r + 1)!

(

x2
− (β − 1)

2
)n+r

]

x=0

= (r + 1)

(

n+ r
r+1
2

)

(

− (β − 1)2
)n+ r−1

2

.

En remplaçant β par x, le résultat du corollaire en résulte. �

Dans le cas particulier où r = 1 dans (40) et n ≥ 1, on obtient ainsi la relation (b) du corollaire 1 de Chang
et Ha [7].
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[13] A. v. Ettingshausen, Vorlesungen über die höhere Mathematik, 1. Band, Verlag Carl Gerold, Wien 1827.

[14] I. M. Gessel, Applications of the classical umbral calculus, Algebra Universalis 49 (2003) 397–434, dedi-
cated to the memory of Gian-Carlo Rota.

9



[15] H. W. Gould, Explicit formulas for Bernoulli numbers, Amer. Monthy, 79 (1972), 44-51.

[16] H. W. Gould and J. Quaintance, Bernoulli numbers and a new binomial transform identity, J. Integer
Sequences 17 (2014), Article 14.2.2.

[17] Y. He: Some results for Carlitz’s q-Bernoulli numbers and polynomials, Appl. Anal. Discrete Math. 8
(2014), 304–319.

[18] M. Kaneko, A recurrence formula for the Bernoulli numbers, Proc. Japan Acad. Ser. A Math.Sci. 71
(1995), 192-193.

[19] E. Lucas, Sur les nouvelles formules de MM. Seidel et Stern, concernant les nombres de Bernoulli, Bull.
Soc. Math. France 8 (1880) 169–172.

[20] H. Momiyama, A new recurrence formula for Bernoulli numbers, Fibonacci Quart. 39(3) (2001) 285-288.

[21] A. F. Neto, Carlitz’s identity for the Bernoulli numbers and Zeon algebra, J. Integer Sequences 18 (2015),
Article 15.5.6.
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