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Introduction

Poursuivant l 'étude des parasites oophages des Pentatomides nuisi-
bles aux céréales cultivées, nous avons été conduit à isoler, puis à étudier
en vue de leur utilisation éventuelle en lutte biologique, de nombreuses
souches d' Asolcus (Hymenoptera-Proctotrupoidea).

Parmi celles-ci, la reconnaissance récente d'une espèce à radicula
noire, à pattes ocracées et sans sillons parapsidaux, non conforme ni à

Al  Awamia ,  la ,  pp .95-113,  ja r rv ie r  196.5 .



96 J.  VOEGELE

I'homotype de l'Asolcus basalis WoltnsroN déterminé par C.E.J. Nrxor.l
( legs 1959) ni à celui décrit par V.L. DsI-uccHr [], mais identique par
contre, soit à la description donnée par NlxoN [3], soit aux homotypes
- autres que marocains - qu'il nous a obligeamment communiqués
récemment pour examen, nous conduit à effectuer une révision des prin-
cipaux caractères des espèces voisines de A. basalis.

Cette découverte nous oblige à considérer l'ancien Asolcus basalis
marocain, à sillons parapsidaux très peu apparents mais visibles, comme
une nouvelle espèce que nous nommons A. rungsi *. Par conséquent
tous les travaux parus à ce jour au Maroc et se référant à A. basalis lll,
[3], [5], 16l, Ul, [8], [9], doivent être rapportés à ,4. rungsi et non
à A. basalis. La souche nouvellement trouvée au Maroc, dont la partie
postérieure du mesonotum se caractérise par des rugosités longitudinales,
est au contraire à identifier comme étant \'Asolcus basalis typique de
Wor.r-lsroN, redécrit par NtxoN [31.

Ces considérations associées à des observations précises d'ordre bio-
logique, morphologique, et appliquées à la révision des espèces du groupe
d'Asolcus basalis (A. basalis Wolla,sroN, A. bennisi VoncrrÉ, A. nigrï
basalis VoscE,r-É, A. rungsi Vorcnr-É) nous permettent d'établir pour
elles quatre une clé de détermination.

Etude du tégu,ment par transparence

Nous avons retenu les caractères taxonomiques suivants :

a. Sillons parapsidaux

Chez A. rungsi l'étude microscopique du tégument révèle deux courts
sillons parapsidaux se terminant pa' des ramifications à fort relief carac-
téristiques (Frc. 1, a). Connaissant I 'existence de ces sil lons, nous avons
pu facilement les retrouver ensuite à un faible grossissement sous un
éclairage par rayons incidents.

Le mesonotum de A. nigribasalis présente également par transpa-
rence deux très courts sillons parapsidaux se terminant par un réseau
de cellules allongées, mais ici les sillons sont sans relief et invisibles sous
un éclairage par rayons incidents (Flc. I, b).

Le tégument de A. bennisi et de A. basalis ne présente jamais de

'F Nous dédions cette espèce à CH. Runos, Entomologiste, Directeur Scientifique
à I ' INRA à Rabat, pour I 'aide précieuse et les conseils qu' i l  nous a prodigués
durant nos recherches sur la systématique des parasites oophages des pttnaises
des blés [4].
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sillons parapsidaux apparents, quelle que soit la méthode d'éclairage
util isée (Frc. l, d et c).

b. Structure tégumentaire de la partie distale du mesonotum

La structure du tégument de la partie distale du mesonotum peut

se caractériser par la transformation en crête plus ou moins prononcée
et plus ou moins épaissie du pourtour des cellules qui rayonnent à partir

de I'insertion des poils.

Chez A. rungsi, le pourtour des cellules est légèrement saillant. La
région entre les sillons parapsidaux paraît de ce fait réticulée.

Chez A. nigribasalis, par contre, ces crêtes sont nulles le plus sou-

vent, ce qui donne un aspect plat, sans relief à cette partie du thorax.

Chez A. basalis,le pourtour des cellules est fortement sail lant, avec

I'un des côtés parallèle à I'axe du corps plus en relief et de couleur

plus sombre que les autres côtés de la cellule. Parfois le milieu de la

cellule est saillant. L'aspect du mesonotum est ici réticulé strié (Frc. 1, c).

Chez A. bennisi, ce sont les cellules antérieures aux poils, elles-

mêmes, qui sont longitudinalement fortement carénées et de couleur

sombre, soit en leur milieu, soit sur un de leurs côtés. L'aspect du meso-

notum est dans ce cas strié (Ftc. 1, d).

c. Structure tégumentaire du deuxième sternite abdominal

Chez les quatre espèces précitées, le tégument du deuxième sternite

est parcouru latéralement par des stries longitudinales. Elles débutent à

la partie antérieure du sclérite et se terminent plus ou moins en avant de

la région distale de ce dernier. Ces stries sont interrompues par une zone

où le tégument paraît réticulé et pourvu de nombreux poils.

Chez A. ba.salis, cette zone est oblique ei étroite, bordéc antéro-

postérieurement de stries longitudinales (Ftc' 2).

Chez A. bennisi, 1a zone réticulée est presque verticale et très large

(Frc. 2) ; elle est entièrement bordée sur son côté externe par des stries

longitudinales fortes et longues, très caractéristiques.

Chez A. rungsi, la zone réticulée est oblique, mais élargie vers le

milieu de I'abdomen. Elle est bordée antéro-postérieurement de stries

longitudinales, plus courtes cependant que chez A. basalis.

chez A. nigribasalis, cette zone réticulée, également oblique et élargie



ASOLCUS RUNGSI N. SP,

Ftc. 2 --* Deuxième,sternite abdominal

Asolcus bctsalis

ci-dessus : vue d'ensemble
ci-contre : zone réticulée

Asolcus bennisi

ci-dessns ; .zlre d'ensemble
ci-contre : zone rêticulée
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vers le milieu de I'abdomen, n'est pas striée sur le bord postérieur. parfois
la différence de striation est diflicile à établir entre A. rungsi, A. basalis
et A. nigribasalis, mais elle est toujours très nette entre ces trois espèces
et A. bennisi.

Etude biométrique de I 'antenne du mâle

La taille des Asolcus est sujette à de nombreuses variations. En par-
ticulier, elle est sensiblement proportionnelle au volume de l'æuf hôte
qui lui a donné naissance et dépend en outre de l'état de fraîcheur de
ce même æuf et aussi de la concurrence qui peut s'établir lorsque plu-
sieurs larves s'y développent en même temps. Pour ces raisons, nous
préférons, à la simple comparaison d'une même mensuration prise chez
plusieurs individus appartenant à deux groupes diftérents, la comparaison
des rapports de deux mensurations ellectuées sur un certain nombre d'indi-
vidus de chacun des groupes.

Dans le cas de nos quatre espèces voisines, nous avons considéré
le rapport longueur sur largeur de tous les articles de I'antenne de trente
mâles par espèces et nous avons calculé les valeurs du test de signification
F en divisant la variance entre les groupes et la variance à I ' intérieur des
groupes que constituent ces quatre espèces [2].

L'analyse des TanI-E,AUX A, B et C nous montre immédiatement
que :

l. Les cas où le rapport longueur sur largeur -�.L O'un article d'une" l

espèce ne présente pas de différence significative avec celui de l'article
correspondant d'une autre espèce, sont rares. Ce sont entre A. rungsi
et A. bennisi, ceux des 2", 5", 9" et l 0' articles du flagelle, entre A. nigri-
basalis et A. basalis celui du scape, entre A. nigribasalis et A. bennisi
ceux de la radicula et du 1"" article du flagelle.

2. Les 3',4",6u et 7. articles du flagelle sont ceux qui semblent les
plus représentatifs des quatre espèces considérées. En effet, la différence

des rapports ! est constamment hautement significative.
I

3. Le 7'article du flagelle est celui qui est le plus nettement diffé-

rencié entre les espèces par son rapport | . C'est lui qui donne les
I

différences les plus hautement significatives.

-L d.
I

4. Le rapport n'importe iequel des articles du flagelle de
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ASOLCUS RUNGSI N. SP.

A. basalis présente une dilïérence hautement significative, si on les com-
I

pare avec les I des articles correspondants de A. bennisi, A' nigriba-

salis et A. rungii.

5. La radicula de A. rungsi est généralcntent courte (moins de trois
fois plus longue que large) à I 'opposé de celle des trois ar-rtres espèces oùt
elle esi normalement Iongue (plus de trois fois plus longue que large).

6. A I ' inverse, le scape de A. rtrngsr est long (plus de cinq fois plus
long que large), alors que chez les autres espèces, i l  est généralement

couri (moins de cinq lois plus long que large).

7. L'évolution semble s'opérer chez les quatre espèces par I 'allon-
gement (ou le raccourcissement) de tous lcs articles du flagellc. Chez
A. nigribasalis, ces articles sont les plus courts. Viennent ensuite dans
I 'crdrc cro issant  A.  bennis i  ,  A.  rungsi  et  A.  basal is  (Ftc.3) .

I l faut cependant préciser que si les arguments tirés de la biométric
appliquée à un grand nornbre d'individus sont hautement démonstratifs,
i ls le sont beaucoup moins lcrsque I'on ne dispose que de quelques
individus. Ainsi dans le T.qsrsau C, si I 'on prend les rapports extrêmes

L d", dilTérents articles, on s'aperçoii que sculs les rapports des quatriè-
1

mè, cinquième, sixième, septième et neuvième articles de A. nigribasalis
sont dans tous les cas différenis des rapports correspondants de A. basalis'.
De mêne les rapports de la longueur sur la largeur du quatrième article
sont dans tous les cas spécifiques, si I 'on considère les trois espèces
A. nigribasalis, A. basalis et A. bennisi. Dans tous les autres cas, i l  y a
chevauchement. Cependant, s' i l  est possible d'obtenir un rapport extrême
pour un article déterminé, i l  y a peu de probabil ité pour que I 'on obtienne
parallèlement des rapports extrêmes pour la totalité des articles de I 'an-
tenne d'un individu. Par comparaison avec les TanlEaux B et C, l 'examen

T
des rapports ! de tous les articles de l 'antenne d'un Asctlcus rnâle quel-

conque doit iermettrc de le classer avec un grand ccell icient de sécurité
dans telle ou tcllc esnèce.

Critères biologiques distinctifs des 4 espèces

L Croi,sement

Le caractère de non-croisement est généralement reconnu commc
une preuve certaine de la séparation des cspèces morphologiquement très

103
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voisines. Ce phénomène s'observe régulièrement dans les expériences de
croisement, appliquées aux quatre souches étudiées.

En effet, si l'on met en présence les mâles d'une espèce avec les
femelles d'une autre espèce du groupe, la descendance des femelles est
uniquement composée de mâles, identiques à ceux connus pour la souche
femelle mère. Ce qui laisse entendre qu'i l  n'y a pas hybridation, la
parthénogenèse arrhénotoque paraissant évidente. Il est utile de préciser
que les tentatives d'hybridation entre les souches ont été conduites à des
T" et H" variées.

2, Coloration de I'enveloppe du troisième stade larvaire

Les æufs de tous les Pentatomides que nous avons utilisés jusqu'ici
(Aelia cognala FrrsER ; Aelia germari KupsrsR ; Aelia acuminata Ltn-
NÉ ; Eurygaster austriaca ScunRNr ; Eurygaster malffa LINNÉ ; Eurygaster
hottenîot.q Fasnrcrus ; Graphosoma semipunctdld FABRIcIus ; Grapho'-
soma lineata LINNÉ) parasités par A. rungsi présentent deux bandes
équatoriales brun foncé très caractéristiques [6,71.

Parasités pat A. bennisi, ces æufs montrent une auréole operculaire
d'un noir dense également très caractéristique. I l est important de souli-
gner que cette coloration de la membrane du troisième stade larvaire,
visible à travers le chorion de l'æuf hôte, demeure chez les deux espèces
précitées quelles que soient les conditions de développement (soit natu-
relles, soit d'élevage). Elle persiste nettement même après l'émergence du
parasite [9].

Les larves III d'A. nigribasalis et d'A. basalis ne laissent jamais de
marque nette sur leur enveloppe à I'intérieur des æufs des mêmes espèces
de punaises. Tout au plus peut-on relever, très rarement d'ailleurs, une
ou deux vagues bandes équatoriales à peine visibles, car elles sont à
peine colorées et de ce fait à peine définissables.

Derscription d'Asolcus rungsi

Môle:  corps noir .  Radicula noire.  Reste de I 'antenne brun ocracé
sauf la partie apicale du scape, la partie dorsale du pédicelle,
la partie apicale dorsale du cinquième article du flagelle et les cinq
articles suivants qui sont brun foncé. Nervure de I'aile brune. Coxae
noires.  Reste des pat tes brun ocracé,  sar. r f  la  pointe des tarses qui  est
brun foncé.

Tête très transverse, trois fois plus large que longue mesurée sur
sa ligne médiane, 1,5 fois plus large que haute. Yeux 1,2 fois plus
longs que larges. Orb,ites internes bien évidentes. Partie médiane du
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I ' ront  soLls I 'ocel le mécl iane.  g labre.  presque br i l lante.  Part ie infér ieure
t l t t  f ront ,  au niveau de la protubérance interantennaire t ransversalement
striée. Joues moyennement sculptées. Reste de la face finement réticulée.

Rad' icula de I 'antenne relat ivement longue. Scape et  pédicel ie au
contrai re p lutôt  courts.  Art ic les du f lagel le t rès al longés.  Pour les valeurs
moyenres et  extrêmes des rapports c le la longueur sur la largeur de
ces ar t ic les,  voir  les tableaux B et  C.

Thorax peu t ransverse.  N4esonotum 1,8 fo is p lus long <1ue large,
f inement rét iculé,  orné de 2 t rès courts s i l lons parapsidaux plus ou moins
div isés à leur extrémité (Frc.  l ,  c) .  Scutel leum rét iculé.  Région dista le
du mesonotum bien développée. Ai le 2,4 fo is p lus longue que large ;
1,9 à\  2,2 fo is p lus longue que la largeur du mesonotum. Submarginale
et  marginale réunies,  1,4 à 1,5 fo is p lus longues que la postmarg. inale
et 2,8 fois plus longues que la stigmale.

Abdomen aussi  long que large.  Longueur du deuxième tergi te 1,2
à 1,6 fo is p lus long que les str ies longi tudinales qui  le parconrent .
Cel les-c i ,  peu profondes donnent à la surface du tégument un aspect
br i l lant .

Plemier te lg i te à nombreux s i l lons longi tudinaux,  pourvu de chaqr-re
côté de une à deux soies sublatérales et  de quelques c i ls  latéraux.  Zone
rgt iculée du deuxième sterni te,  obl iqrre,  étro i te,  moyennement pubescente
et  bordée sur sa part ie antér ieure et  postér ieure par des str ies longi tudi-
nales.

L o n g u e u r  d u  c o r p s :  l , l  à  1 , 3  m m .

Femel le :  Antenne brun foncé,  sar. r f  le  scape qui  est  généralement
brun ocracé et  la radicula qui  est  noire.  Moi t ié d ista le dr . r  scape parfo is
brun foncé.

Scape de 3,6 à 3,9 fo is p l r rs long que la radicula et  le premier
art ic le c lu f lagel le 2,  I  à 2,7 lo is p lus long que large.  Detrx ième art ic le
du f lagel le 1,3 à 1,5 fo is p lus long que large.

Str ies longi tudinales du c leuxième tergi te de I 'abclomen moins pro-
noncées que chez le mâ[e,  1,2 à 1,4 fo is p lus courtes que le tergi te.
Somme des longueurs des s ix premiers tergi tes abdominaux 1,8 à 2,2
fo is p lus grande que la longueur de I 'ov iscapte.

Long t t e t t t '  d t t  co rps  :  l . . f  u  1 .5  mm.

Holotype (mâle) et allotype, 10 paratypes mâles et 10 paratypes

femelles dans la collection du Laboratoire d'Entomologie, Station Cen-
trale de Phytiatrie, Rabat (Maroc). 20 mâles et 20 femelles expédiés au

spécialiste du groupe, C.E.J. NrxoN de Londres, qui procède actuellement
à sa révision.



ASOT-CUS RUNGSI N. SP.

Biologie: I 'espèce a été obtenr;e d'æufs d'Aelia germari KussrtR.
Elle parasite, au lzrboratoire, les espèccs de Pentaiomides suivantes : Aelia
germuri Kussrr,n ; Aelia acuminata LrNNÉ ; Aelia cognat{t FrEsEn ; Eury-
gqster austrlaca ScHnaNrc,; E,urydemd ornqta LINNÉ ; Carpocoris fuscis-
pinus BouriuaN ; Neeara viridula LINNÉ ; Graphosoma lineata LINNÉ ;
Graphosoma semipunctata FaeRtctus ; Otlontotarsus grummicas LlNnÉ.

Premier stade larvaire : mandibules à crochet bien recourbé. Labre
proéminent. Labium terrniné par une petite pointe chitinisée (Ftc. 4, a).

Ftc. 4 Larve néonate de A. rungsi

A gauche :  céphalothorax (a)  ;  à c l ro i te:  appendice caudal  (b)

Photos J. Vorcerr

r07

Abdomen orné postéro-ventralement d'un
la branche interne est souvent retroussée
semblable à celle de A. semistricfrls NEss

appendice caudal bifurqué dont
(Ftc. 4, b). Cette larve est très

t 8 l .

' ' : " ' ' . i
' ,, . --



r 0 8 J .  VOEGELE

Clé de détermination des espèces du groupe A. basalis

A. - Pas de sil lons parapsidaux et partie distale du thorax striée

a. Flagel le brun foncé.

b.  4"  ar t ic le du f lagel le de 1,3 fo is p l r - rs long que large.

c.  Marginale p ius submarginale de l 'a i le antér ieure moins de t ro is fo is p lus
longue que la st igmale.

d.  Ai le antér ieure moins c le 2,5 fo is p lus longue que large.

e.  Part ie d ista le dtr  thorax presque côtelée.

f .  Stnies du 2 '  tergi te abdominal  prcfondes dépassant les 3/4 c le la longuetrr
de ce dernier .

g. Zone réticulée du 2" stern,ite longitudinale, bordée en entier sur son
bord externe par de longues et  profondes str ies.

h. (Eufs hôtes marqués par une bancle operculaire foncée brun-noir.
A. bennisi VoEGELÉ

aa. Seulement les c inq derniers ar t ic les du f lagel le brun foncé.

bb.  4 '  ar t ic le du f lagel le p lus de 1,3 fo, is  p lus long que large.

cc.  Marginale p lus submarginale p lus de 3 fo is p lus longue que la st igmale.

dd. Aile antérieure plus de 2,5 fois plus longue que large.

ee.  Part ie d ista le du thorax str iée rét iculée-

ff. Stnies du 2" tergite abdominal peu marquées dépassar.,t à peine la moitié
de ce dernier .

gg.  Zone rét iculée du 2 '  s terni te,  obl ique,  non bordée vers sa part ie proxi-
male externe par de longues et  profondes str ies.

hh.  CELrfs hôtes sans t race part icul ière.
. A. tosoiis Wor-r-lsloN

B. - Sillons parapsidaux visibles et partie distale du thorax réticulée

aaa. Flagel le brun ocracé.

bbb.  4"  ar t ic le c lu f lagel le moins c le l , l  fo is p lus long que large.

ccc.  Comme A. bennis i  (Ac).

<ldd.  Comme A. bennis i  (Ad).

eee.  Part ie d ista le du thorax à rét ic t r lat ion sans re l ief  ;  s i l lons parapsidaux
peu profonds,  peu v is ib les par t ranspârence.

f f f .  Str ies c lu 2"  tergi te abdominal  peu marquees.

ggg. Zone réticulée du 2" sternite, oblique, élargie dans sa partie distale,
généralement non bordée de str ies longi tudinales sur son bord postero-
externe.

hhh.  (Eufs hôtes sans t race oart icul ière.
A. niqribosolis VoEcrlÉ
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aaaa. Cinq derniers ar t ic les du f lagel le brun foncé.

bbbb. 4"  ar t ic le du f lagel le p lus de 1,1 fo is p lus long que large.

cccc.  Comme A. bennis i  lAc).

dddd. Comme A. bennis i  (Ad).

eeee. Part ie d ista le c lu thorax à rét iculat ion for tement en re l ief  .  Si l lons
parapsidar.rx nettement visibles et profonds par transparence.

f f f f .  Str ies du 2" tergi te abdom' inal  at te ignant les 3/4 de la longueur dc
ce dernier .

gggg. Zone rét iculée du 2 '  s terni te obl iqr-re é largie dans sa part ie d ista le
généralement bordée de str ies longi tudinales sur son bord postero-
externe.

hhhh. (Eufs hôtes marqués par deux bandes équator ia les brun foncé.
. A. rungsi n. sp.

Observations

Cette clé, établie pour les mâles, est valable pour les femelles à la
condition de supprimer les caractères suivants : Baaa et Baaaa ; Ab et
Abb;  Bbbb et  Bbbbb.

Conclusions

Les recherches sur la biologie et I'hérédité de différentes souches
d'Asolcus référables par le seul examen direct à A. basalis WorusroN,
ont montré qu'en réalité i l  s'agissait d'un complexe d'espèces.

La variabil ité intraspécifique de la tail le, de la forme et de la couleuf
des Asolcus basalis et des espèces qui lui sont affines, est un obstacle à
la différenciation des espèces de ce groupe.

Après examen statistique des variations possibles des caractères dis-
tinctifs, i[ devient indispensable pour le systématicien, de se l imiter à
quelques caractères dont la valeur est démontréc comme spécifique par
le calcul. L'étude de rapport est indispensable, le seul examen de mesures
entières n'apportant pas de renseignements significatifs.

Une des premières nécessités pour atteindre ce but consiste à étudier
I'espèce non plus sur un ou deux individus, mais sur une importante
population obtenue, chaque fois que cela est possible, par élevage de
quelques femelles vierges fécondées par leurs f,ls. La possession de ce
matériel abondant permet de procéder à différents tests biologiques sulÏi-
sants à eux seuls pour la séparation des espèces. Citons comme caractères
biologiques valables la non-hybridation entre diverses populations et
I'aspect des æufs hôtes parasités. En outre les élevages nombreux per-
mettent, en les conduisant sous différentes conditions, de reconnaître avec
précision la variabilité de chaque souche quant à la taille, la coloration,
etc.
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D'autre part, le calcul statistique appliqué à la biométrie peut, en
plus, donner des indications précieuses. L'analyse précise de fins détails,
comme la structure du tégument, apporte également un complément d'in-
formations non négligeables et qui peut parfois être capital, comme nous
avons tenté de le démontrer en étudiant le complexe d'A. basalis.

Le systématicien traditionnaliste doit s'efforcer, lorsqu'il a connais-
sance de caractères biologiques permanents, de découvrir des caractères
morphologiques concomitants. C'est ce que nous avons essayé de faire
en présentant un tableau dichotomique de détermination des espèces du
groupe d'4. basalis.

Manuscnit déoosé le 11.1.2.64
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.A. bennisi, A. nigribasalis, A. basalis

;- inl:i, tlr;l u. c;r'il oLo-9---l ;iJLâ., ;Llrr 4-*:i ôl o:;; pt*jl ;1

uAn' 6<: [.oL+r';-l o:Jl L-t,:t1 iÀ-J.tJl l3rjâ- 9l l3x-j2;le ;.eL-;l .irl

Lilê c-;J;ll .,+L:Jt i-JlJ,:-æJl ,J" iJL-

RÉsuuÉ

Une nouvelle espèce jumelle d'Asolcus basalis, A. rungsi est décrite
dans cette note. L'auteur s'emploie à argumenter I'authenticité de cette
espèce non seulement par les caractères généralement utilisés pour la
description des espèces du genre, mais par des méthodes d'analyse par-
ticulières qui sont : l'étude de la structure du tégument au niveau du
mesonotum et du deuxième sternite abdominal, I'emploi des méthodes
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statistiques appliquées à la biométrie, l'étude des croisements interspéci-
fiques et les données fournies par la coloration de la membrane du troi-
sième stade larvaire. Une clé de détermination est donnee en fin de note
afin de pouvoir différencier avec facilité A. rungsi, A. basalis, A. nigri-
basalis et A. bennisi.

Pour terminer nous souhaitons que des études comparables s'adres-
sant à d'autres groupes d'espèces différentes puissent être entrepriscs par
des spécialistes et viennent confirmer ou infirmer la méthode systématique
que nous avons exploitée pour résoudre le problème d'entomologie appli-
quée qui nous est posé.

Rssut4pN

Nuevo método de estudio sistemâtico de las especics
del género Asolcus

En esta nota se describe una nueva especie gemela de Asolcus
basalis, A. rungsi. El autor argumenta sobre la autenticidad de esta
especie, no s61o por los carâcteres generalmente utilizados para la des-
cripcidn de las especies del género, sino tan-rbién por métodos de anâlisis
particulares, como el estudio de la estructura del tegumento al nivel del
mesonotum y del segundo esternito abdominal, el empleo de los métodos
estadisticos aplicados a la biometria, el estudio de los cruzamientos
interspecifîcos y los datos procurados por la coloracidn de la membrana
del tercer estadio larval. Al fin de la nota se da una clave para diferenciar
sin dificultad A. rungsi, A. basalis, A. nigribasatis y A. bennisi.

Para terminar, el autor expresa el deseo de que se emprendan por
los especialistas otros estudios comparables, referentes a otras especies,
para confirmar o infirmar la validez del método empleado en la resolucidn
del problema de entomologia aplicada que se presentaba.

Sulrlr.q,nv

A new method of sistematic study applied to the genus Asolcrzs species

A new twin species of Asorcus basaris, A. rungsi, is described in
this note. Thc author applies himself to establish its authenticity, availins

1 1 1
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himself not only of the characters generally used for describing the species

of the genus, but also of such analytical methods as : the study of the

structure of the tegument at the level of the second abdominal sternite,

the use of statistical methods as applied to biometry, the investigation

of interspecific crossings and the data furnished by the coloration of

the membrane in the third larval stage. A key for determination is added,

so as to facilitate the differentiation of A. rungsi, A. basalis, A. nigribasalis

and A. bennisi.

It might be desirable that comparable investigations concerning other

gïoups of different species should be undertaken by specialized research

workers, in order to confirm or invalidate the method used here to solve

the applied entomology problem in question.
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