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Les plantes ont, toujours, fait partie de la vie quotidienne de l’Homme, il s’en sert pour 

se nourrir, se soigner et parfois dans ses rites religieux. Elles ont été utilisées dans la 

médecine traditionnelle pendant plusieurs millénaires et à travers les siècles, la connaissance 

des plantes médicinales et des remèdes végétaux n’a pas cessé de s’enrichir                                  

(Mpondo et al., 2017). 

   Actuellement, cette médication, par les plantes, connait un regain d’intérêt notable, et, 

c’est grâce aux études scientifiques basées sur les méthodes analytiques et les 

expérimentations nouvelles, que le monde médicale découvre  de plus en plus, le bien fondé 

des prescriptions empiriques des plantes médicinales (Lahsissene et al., 2009). 

L’Algérie possède une position géographique particulière lui accordant une large 

bande de végétation très variée notamment les plantes aromatiques médicinales. La flore 

algérienne recèle un patrimoine végétal très riche, mais peu connu par manque d’études sur 

les vertus et les richesses qu’il peut probablement engendrer, celui-ci est malheureusement 

très peu exploité (Boudoumi, 2014). L’une des valorisations possibles de cette richesse 

naturelle, que sont les plantes, est l’extraction de leurs huiles essentielles ; produits connus et 

utilisés par les égyptiens, les perses et les grecs, pour leurs propriétés aromatisants et 

médicinales (Iserin, 2001).  

 Les huiles essentielles présentent une très grande variabilité, tant au niveau de leur 

composition que de leur rendement. Cette variabilité est fondamentale car les activités qui 

découlent des huiles essentielles peuvent être très différentes (Benini, 2007 ; Bruneton, 

1999 ; Garnero, 1991). 

A cet effet, dans le cadre de la valorisation de la flore algérienne et à travers une étude 

bibliographique approfondie, on s’est intéressé aux espèces de  la famille des lamiacées l’une 

des familles les plus utilisées comme source mondiale d’épices et d’extraits à fort pouvoir 

antimicrobien et antioxydant (Bouhdid et al., 2006).  

 La plante sur laquelle a porté notre choix est  l’espèce Thymus vulgaris, ce choix est 

justifié par le fait que cette plante est riche en principes actifs (huiles essentielles) et possède 

des activités biologiques diverses et importantes (Alouache et Benmeziane, 2017 ; Benmadi 

et  Abida, 2018 ; Habbi-cherifi, 2014 ; Remal et Khachouche, 2017).   
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Le présent mémoire comporte quatre chapitres. Le premier présente les huiles 

essentielles, le deuxième chapitre est consacré au genre Thymus et plus particulièrement 

l’espèce Thymus vulgaris. Dans le troisième chapitre, on détaille en profondeur les propriétés 

physicochimiques et biologiques qui caractérisent l’espèce T. vulgaris d’Algérie et des autres 

régions du monde. Enfin le quatrième chapitre traite de l’utilisation du thym pour se protéger 

de la Covid-19. On termine notre travail par une conclusion et des perspectives.  

 

 



 

 

 

 

Chapitre I 

Généralités sur les huiles 

essentielles 
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 I-1  Historique 

 
Les premières traces de l’utilisation des plantes datent de 40000 ans av, JC. L’Egypte 

ancienne à partir de 4500 ans av. JC., nous apporte des descriptions détaillées sur papyrus des 

plantes utilisées en médecine, en parfumerie et pour l’embaumement des défunts 

(Desramaux, 2018). Le papyrus égyptien d’Ebers, que l’on fait remonter à 1600 av J.C, est le 

premier recueil consacré aux plantes médicinales (Hessas & Simoud, 2018). Par ailleurs, les 

traces de l’utilisation des plantes médicinales existent dans des textes chinois datant de plus  

de 5000 ans avant J.C. En Inde, les Vedas, livres sacrés rédigés vers 1500 ans avant J.C, 

contiennent eux aussi des témoignages de la connaissance des plantes (Hessas & Simoud, 

2018). 

La première extraction des huiles essentielles par distillation à la vapeur d’eau a été 

réalisée par le médecin arabe, Ibn Sinna « Avicenne » (980-1037), qui mit au point  un 

alambic et produit la première huile essentielle pure. Il faudra attendre la fin des Croisades 

vers le XIIème siècle et le retour des chevaliers en Europe, afin qu’ils rapportent les 

découvertes de la distillation à la vapeur d’eau et l’emploi des huiles essentielles. C’est ainsi 

que l’aromathérapie s’installera en Occident (Veyrune, 2019). 

En 1910, René-Maurice Gattefossé, chimiste, parfumeur et père de l’aromathérapie 

scientifique, se brûla la main lors d'une explosion dans son laboratoire, il eut le reflexe génial 

de plonger ses mains dans un récipient rempli d’huile essentielle de lavande. Soulagé 

instantanément, sa plaie se guérit avec une rapidité déconcertante. Etonné par ce résultat, il 

décida d’étudier les huiles essentielles et leurs propriétés et créa le mot Aromathérapie du grec 

« aroma » (arome) et « therapeia» (soin) (Abadlia et Chebbour , 2014 ; Laurent, 2017 ). 
 

Aujourd’hui, l’aromathérapie est répandue dans le monde entier et les connaissances quant 

à l’utilisation des plantes sont précises. De nombreux laboratoires travaillent sur la recherche 

de l’aromathérapie certifiée bio (Desramaux, 2018). 

 I-2  Définition 

Le terme “Huile essentielle” a été inventé au 16
ème

 siècle par le médecin suisse 

Parascelsus Von Hohenheim afin de désigner le composé actif d’un remède naturel 

(Bouchekrit , 2018). 
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L’Association  Française  de  Normalisation:   AFNOR,   Edition   2000,   définit 

l’huile essentielle comme : « Produit obtenu à partir d’une matière première végétale, soit par 

entrainement à la vapeur d’eau soit par des procédés mécaniques, l’huile est ensuite séparée 

de la phase aqueuse par des procédés physiques » (Abadlia et Chebbour, 2014). 

Selon la norme ISO : 9235 (Organisation Internationale de Standardisation) l’huile essentielle 

est : « Produit obtenu à partir d’une matière première naturelle d’origine végétale, soit par 

entraînement à la vapeur d’eau, soit par des procédés mécaniques à partir de l’épicarpe de 

fruits de citrus (agrumes), soit par distillation sèche, après séparation de l'éventuelle phase 

aqueuse par des procédés physique » (Barbelet, 2015). 

 
 I-3  Composition chimique des huiles essentielles 

 
 I-3-1 Classification des composés terpéniques et aromatiques 

 

 

 
 

a) Hydrocarbures terpéniques 

Les monoterpènes 

 

 

Les sesquiterpènes 
 

 

 

Alcools 

Cétones 

b) Composés terpéniques oxygénés  Ethers-oxydes 

Esters 

Aldéhydes 

 

 
La vanilline 

L’eugénol 
 

c) Composés aromatiques  L’anéthole 

L’estragole 





Chapitre I                                                                                 Généralités sur les huiles essentielles 

 
 

5 

 

 I-3-2 Les composés terpéniques et aromatiques 

Les huiles essentielles se caractérisent par une composition chimique analysable 

et très variable. Le nombre de composants isolés est d’environ des milliers. Ces 

constituants appartiennent, de façon quasi exclusive, à deux groupes caractérisés par des 

origines biogénétiques distinctes : 

- le groupe des terpénoides 

- le groupe des composés aromatiques dérivés du phenylpropane, beaucoup moins 

fréquents. 

Les huiles essentielles peuvent également renfermer divers produits issus du 

processus de dégradation mettant en jeu des constituants non volatils (Lamamra, 2007), 

et contrairement à ce que son nom laisse supposer, l'huile essentielle pure et naturelle ne 

contient aucun corps gras. Elles ne contiennent ni vitamine, ni sels minéraux, mais 

peuvent modifier leur absorption et leur assimilation par l’organisme (Guerrouf, 2017). 

Seuls les terpènes les plus volatils, c'est-à-dire ceux dont la masse moléculaire n'est pas 

trop élevée, y sont rencontrés soit les monoterpènes et les sesquiterpènes. Les terpènes 

sont des composés issus du couplage de plusieurs unités « isopréniques » (C5H8), soit 

deux unités pour les monoterpènes (C10H16) et trois pour les sesquiterpènes (C15H24). 

Exceptionnellement, quelques  diterpènes  (C20H32)  peuvent  se  retrouver  dans  les 

huiles   essentielles   (Piochon, 2008). 

a) Monoterpènes C10 

Ce sont des composés : 

 Anti infectieux, bactéricides, virucides et fongicides. 

 Stimulent les glandes à mucines « décongestion des voies respiratoires » 

 Utilisés dans les pathologies ORL. 

 Antalgiques cutanés, lors de douleurs localisées. 

 Excellents immunostimulants, 

 Toniques généraux (Neurotoniques) (Laurent, 2017) (Figure: 1) 
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Figure 1 : Structures de quelques monoterpènes 

b) Les sesquiterpènes C15 

Ils sont : 

 Antiseptiques et bactéricides. 

 Puissants anti-inflammatoires. 

 Utilisés dans les pathologies artériocapillaires 

 Antiallergiques 

 Antihistaminique chez certains asthmatiques (Laurent, 2017) (Figure: 2). 
 

Figure 2 : Structures de quelques sesquiterpènes. 

 
Par ailleurs, la réactivité des cations intermédiaires obtenus lors du processus de 

biosynthèse des mono- et sesquiterpènes explique l'existence d'un grand nombre de 

molécules dérivées fonctionnalisées telles que des alcools, des cétones, des aldéhydes et 

des esters (Piochon, 2008). 
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c) Les composés aromatiques : 

Ces composés dérivent du phenylpropane (C6-C3), Ils sont moins fréquents que 

les terpènes. Cette classe comprend des composés odorants comme: la vanilline, 

l’eugénol, l’anéthole et l’estragole. Ils se distinguent entre eux par : 

- Le nombre et la position des groupements hydroxyles et méthoxy. 

- La position de la double liaison de la chaîne latérale, allylique ou propénylique. 

- Le degré d’oxydation de la chaîne aliphatique (Ouis, 2015) (Figure: 3). 

Ces composés aromatiques constituent un ensemble important, car ils sont 

généralement responsables des caractères olfactifs et organoleptiques des huiles 

essentielles : par exemple, l'eugénol est responsable de l'odeur du clou de girofle 

(Syzygium aromaticum) (Hurtel, 2006). 

 

Figure 3 : structure de quelques composés aromatiques 

 
d) Composés d’origine diverse 

En générale, ils sont de faibles poids moléculaire, entrainables lors de 

l’hydrodistillation, ce sont des hydrocarbures aliphatiques à chaine linéaire ou ramifiée 

porteurs de différentes fonctions par exemple : l’heptane et la paraffine dans l’essence de 

camomille (Hessas et Simoud, 2018). 

 I-4  Localisation des huiles essentielles dans la plante 

Les HEs n’existent quasiment que chez les végétaux supérieurs. Elles sont 

produites dans le cytoplasme des cellules sécrétrices et s’accumulent en général dans des 

cellules glandulaires spécialisées, souvent situées sur ou à proximité de la surface des 

tissus de plantes et recouvertes d’une cuticule (Mebarki, 2010).  
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Elles sont alors stockées dans des cellules à huiles essentielles (Lauraceae ou 

Zingiberaceae), dans des poils sécréteurs (Lamiaceae), dans des poches sécrétrices 

(Myrtaceae ou Rutaceae) ou dans des canaux sécréteurs (Apiacieae ou Asteraceae) 

(Abadlia et Chebbour, 2014) (Tableau:1). 

Tableau (1) : Organes de certaines plantes riches en huiles essentielles                               

(Echchaoui, 2018). 
 

Organe Exemples 

Feuilles d'angiospermes Romarin, sauge, menthe 

Feuille de gymnospermes sapin, cèdre 

Tiges Citronnelle, lemon grass 

Ecorces Cannelier 

Racines Angelica, vetiver 

Rhizomes Acorus, gingembre 

Bulbes Oignon, ail 

Bois Santal 

Fruits Bleuet, citron 

Fleurs Jasmin, rose 

Graines Aneth, carvi 

 I-5  Critères de qualité d’une huile essentielle 

L’huile essentielle  utilisée  en  thérapeutique  doit  posséder  de  nombreux  

critères  de qualité: 

a) Espèce botanique 

La certification botanique doit apparaître selon la nomenclature internationale 

sous son nom latin précisant  le  genre,  l’espèce  et  la  sous-espèce  (Abadlia   et 

Chebbour, 2014).   Il existe par exemple deux  espèces  de  sauge  :  la  sauge  officinale  

(Salvia  officinalis)  et  la sauge sclarée (Salvia sclarea), qui peuvent  être  vendue  toutes  

les  deux  sous l’appellation d’essence de sauge. La première, riche en cétones 

neurotoxiques, peut provoquer des crises d’épilepsie, alors que la seconde possède des 

esters aromatiques anti-épileptisants (Mayer, 2012). 

b) Organe producteur 

Selon l’organe producteur, l’huile essentielle peut avoir des propriétés et un usage 

totalement différents. C’est le cas de l’oranger amer : Citrus aurantium Var. Qui fournit 

différentes huiles essentielles, l’une à partir de ses feuilles, une autre à partir de ses fleurs  

ainsi qu’une essence extraite de l’écorce des zestes de ses fruits. 

 

 



Chapitre I                                                                                 Généralités sur les huiles essentielles 

 
 

9 

 

 Ces trois substances aromatiques sont différentes par leur composition, leur 

parfum et leurs  propriétés médicinales (lakhdar, 2015). 

c) Origine géographique 

Cela permet de connaître l’environnement dans lequel grandit la plante et de 

caractériser ainsi l’huile essentielle obtenue. Il y a des différences de composition 

chimique selon le pays d’origine (Abadlia et Chebbour, 2014). Une même plante 

grandissant dans des lieux différents avec changement de situation géographique 

(altitude et latitude), avec variation de la nature du sol, peut produire des huiles 

essentielles différentes. Par exemple, le Thymus vulgaris à géraniol ne produit cette 

molécule de géraniol qu’en hiver alors que l’acétate de géranyle la remplacera en été 

(Mayer, 2012). 

d) Précision du chémotype 

La notion de chémotype (chimiotype ou encore race chimique) est une notion clé 

en aromathérapie. Terme utilisé pour la première fois en 1968 par le Dr R. Santesson et 

son fils, le chémotype est alors défini comme un « groupe chimiquement défini au sein 

d’une population d’individus morphologiquement indiscernables » (Keefover-Ring, 

2009).Le chémotype d’une HE est une référence précise qui indique le composant 

biochimique majoritaire ou distinctif, présent dans l’HE. C’est l’élément qui permet de 

distinguer une huile ssentielle extraite d’une même variété botanique mais, d’une 

composition biochimique différente. 

Pour une même espèce botanique, plusieurs chémotypes qui trouvent leur origine 

dans de légères différences des voies de biosynthèse peuvent exister, aboutissant à 

l’accumulation de métabolites secondaires différents (Vangelder, 2017). Un des 

exemples les plus courants de chémotype est celui du thym (Thymus vulgaris L.) en 

effet,  on compte pour cette espèce 8 chémotypes différents : 7 dans les garrigues du sud 

de la France (à thymol, à carvacrol, à géraniol, à linalool, à alpha-terpénol, à trans-4-

thuyanol et à cis-8-myrcénol) et un en Espagne (à cinéole) (Laurent, 2017). 

e) Mode de récolte ou de culture 

Les conditions de culture, de récolte, de séchage, de fragmentation et de stockage 

ont une action déterminante sur la qualité de végétaux. Ces dernières sont, dans la 

mesure du possible, exemptes d’impuretés telles que la terre, les poussières, 

les souillures, ainsi que les infections fongiques. Elles ne doivent pas présenter 

des signes de pourriture ou d’endommagement (Laurent, 2017).   
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Entraînement à la vapeur 

Expression Hydrodistillation 

Enfleurage solvants organiques 

Incision CO2 supercritique 

Ultra-sons Micro-ondes 

Huiles essentielles 

                               

I-6  Méthodes d’extraction des huiles essentielles 
 

 L'HE représente de 0,1 à 3 % du poids sec des plantes aromatiques. Une grande variété 

de méthodes d’extraction est utilisée commercialement pour isoler les HEs à partir du 

matériel végétal. Les méthodes traditionnelles et commerciales utilisées pour extraire les 

HEs sont :                     (Benabdelkader, 2012) (Figure : 4). 

 
 

                           Figure 4 : Modes d’extraction des huiles essentielles 

                                                         (Ouis, 2015).            

    

 

L'entraînement à la vapeur d'eau et l’hydrodistillation constituent les procédés d'extraction 

ou de séparation de certaines substances organiques les plus anciens, apportés par les Arabes 

au IXème siècle. Cette opération s'accomplit traditionnellement dans un alambic (Sutour , 

2011). 
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I-6-1 Hydrodistillation  

 L’hydrodistillation est composée de hydro- en grec « eau » et de -distillation qui vient 

du latin stilla, « goutte » et de distillare (latin savant), « tomber goutte à goutte » 

(Echchaoui, 2018). L’hydrodistillation est la méthode la plus simple et la plus anciennement 

utilisée et normée pour l’extraction d’une huile essentielle, ainsi que pour le contrôle de 

qualité (Benouali, 2016). 

 Elle se produit dans l’appareil de Clevenger et consiste à immerger directement le 

matériel végétal à traiter (entier, coupé ou éventuellement broyé) dans un alambic rempli 

d’eau qui est ensuite portée à ébullition (Figueredo, 2007). La chaleur permet l’éclatement 

et la libération des  molécules odorantes contenues dans les cellules végétales. Ces molécules 

aromatiques forment avec la vapeur d’eau un mélange azéotropique (eau + huiles 

essentielles) et l’huile essentielle est séparée de la phase aqueuse par différence de densité 

(Zerbani, 2020). 

 Le système équipé d’un cohobe généralement utilisé pour l’extraction des huiles 

essentielles est le Clevenger .Parfois un additif ionique est ajouté, il s’agit souvent de NaCl 

qui permet d’augmenter la force ionique de l’eau et donc d’obtenir un meilleur rendement 

en huile essentielle Les eaux aromatiques ainsi prélevées sont ensuite recyclées dans 

l’hydro distillateur afin de maintenir le rapport plante/eau à son niveau initial (Echchaoui, 

2018). La durée de la distillation est plus longue pour les organes de plantes ligneuses que 

pour les herbacées, cette différence est liée à la localisation des structures d’élaboration ou 

de stockage des huiles essentielles pouvant être superficielles ou internes.  

De ce fait, elles ont une influence sur le déroulement de l’hydrodistillation, c'est-à-dire sur 

les mécanismes successifs mis en jeu, et par conséquent sur la durée (El kalamouni, 2010)        

(Figure: 5).          

 

 

 

 

 

 

 

      Figure 5: Montage d’extraction par la technique    

d’hydrodistillation (Atmani-Merabet, 2018) 
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I-6-2  Entrainement à la vapeur d’eau 
 

C’est la technique la plus couramment utilisée pour la fabrication des HEs. C’est 

la seule distillation préconisée par la Pharmacopée française, car elle minimise les 

altérations hydrolytiques (notamment des esters). Dans cette méthode, la matière 

végétale n’est pas en contact avec l’eau. Cette opération s'accomplit dans un alambic. Un 

flux de vapeur d'eau traverse une cuve remplie de plantes aromatiques disposées sur des 

plaques perforées. Le but consiste à emporter avec la vapeur d'eau, les constituants 

volatils de la plante aromatique (Laurent, 2017). 

Les huiles essentielles sont généralement obtenues par distillation et entraînement 

à la vapeur d’eau, cette opération s’accomplit dans un distillateur. Le matériel végétal est 

soumis à l’action d’un courant de vapeur sans macération préalable. Ce courant de 

vapeur entraîne les molécules aromatiques vers un système de refroidissement. La 

vapeur d’eau chargée ainsi d’essence retourne à l’état liquide par condensation. Le 

produit de la distillation se sépare donc en deux phases distinctes : l’huile essentielle et 

l’eau condensée que l’on appelle eau florale ou hydrolat (Sarni et Yelles, 2017). 

Les méthodes d'extraction par l'entraînement à la vapeur d'eau sont basées sur le 

fait que la plupart des composés volatils contenus dans les végétaux sont entraînables par 

la vapeur d'eau, du fait de leur point d'ébullition relativement bas et de leur caractère 

hydrophobe. Sous l'action de la vapeur d'eau introduite ou formée dans l'extracteur, 

l'essence se libère du tissu végétal et entraînée par la vapeur d'eau.  Le mélange de 

vapeurs est condensé sur une surface froide et l'huile essentielle se sépare par décantation 

(Bruneton, 1993)  (Figure : 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Principe de distillation a la vapeur 
(Photo personnelle : Laboratoire de chimie pharmaceutique, Université 

Constantine1) 
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I-7  Caractéristiques et propriétés des huiles essentielles 
 

I-7-1 Caractéristiques organoleptiques des huiles essentielles : 

 Les huiles essentielles ont des propriétés organoleptiques (caractéristiques d'une 

substance qui sont perceptibles par les organes des sens telles que l’odeur, l’aspect et la 

couleur (Guerrouf, 2017). 

 La couleur : généralement incolore ou jaune pâle à l’exception de quelques huiles 

essentielles telles que l’huile de l’Achillée et l’huile de la Matricaire. Ces dernières 

se caractérisent par une coloration bleu à bleu verdâtre, due à la présence de 

l’azulène et du chamazulène (Lamamra, 2007).

 L’odeur : Les huiles essentielles sont aisément remarquables par leur odeur qui 

peut être très agréable (Lavande, Romarin….) ou repoussante (Barbote dite 

«Fétide») (Rahmouni,

2014). 

 L’aspect : Les huiles essentielles sont liquides à température ambiante mais aussi 

volatiles, ce qui les différencie des huiles dites fixes. Elles sont liposolubles et 

solubles dans les solvants organiques usuels ainsi que dans l’alcool, entraînables à la 

vapeur d’eau mais très peu solubles dans l’eau (62). Il faut donc impérativement un 

tensioactif pour permettre leur mise en suspension dans l’eau (Lakhdar, 2015).

I-7-2 Propriétés physico-chimiques  

 

 Les caractéristiques organoleptiques (aspect, couleur, odeur) ne donnent que des 

informations très limitées sur ces essences, il est nécessaire de faire appel à d’autres 

techniques de caractérisation plus précises. La qualité d’une huile essentielle et sa valeur sont 

définies par des normes admises et portant sur les indices physicochimiques. Les HEs sont 

caractérisées par leurs propriétés physiques (densité relative, indice de réfraction) ainsi que 

par leurs propriétés chimiques (indice d’acide). (Yaacoub et Tlidjane, 2018). 

 

a) Densité relative d20 : La plupart des huiles essentielles ont une densité inférieure à celle 

de l’eau (densité < 1), cela permet leur séparation dans l’essencier lors de leur extraction 

par hydro- distillation. Cependant certaines ont une densité supérieure à celle de l’eau 

telle que l’huile essentielle de girofle, de cannelle, de carotte et de sassafras. 

(Desramaux, 2018).  
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  Selon la norme AFNOR (Association Française de Normalisation) (AFNOR : NF T 75 

-111. 2000), la densité relative de l’HE est définie comme étant le rapport de la masse d’un 

certain volume d’huile à 20°C et la masse de volume d’eau distillée à 20°C. On effectue la 

correction à 20°C par la formule : d20= d exp + 0,00073 (T exp – 20).  d20: Densité à 20°C, 

d exp: Densité mesurée                                          Texp: Température ambiante    

    

b) Indice de réfraction ȠD20: L’indice de réfraction d’une huile essentielle est le rapport 

entre le sinus de l’angle d’incidence et le sinus de l’angle de réfraction d’un rayon lumineux 

de longueur d’onde déterminée, passant de l’air dans l’huile essentielle maintenue à une 

température constante. L'indice de réfraction des HEs est généralement élevé. Il est supérieur 

à celui de l'eau à 20 °C = 1.3356 (Mile Attou, 2017). 

 Selon la norme AFNOR (AFNOR : NF T 75 – 112. 2000), l’indice de réfraction est 

calculé par la relation : ȠD20= ȠD T + 0,00045 (T – 20).   ȠD20: Indice de réfraction à 

20°C.    ȠDT: Indice de réfraction à la température ambiante ou de mesure.  

T: Température ambiante. 

 

d) Indice d’acide IA: L'indice d'acide indique le comportement et la quantité des acides 

libres présents dans notre huile. Il peut aussi nous renseigner sur la susceptibilité de l'huile à 

subir des altérations, notamment l'oxydation (Ouis, 2015).  

 Selon la nome AFNOR (AFNOR : NFT 75 – 103. 2000), Il représente le nombre en 

milligrammes d’hydroxyde de potassium (KOH) nécessaire à la neutralisation des acides 

libres contenus dans 1g d’huile essentielle. Il est calculé par la formule : IA = N. V 56,1/ 

PE.               

IA : indice d’acide. N: normalité de KOH.  V: volume de la solution de KOH (ml).                                

PE: prise d’essai de l’huile essentielle (g). 56,1 : masse molaire de KOH 

 

I-8  Domaines d'utilisation des huiles essentielles  

 En raison de leurs diverses propriétés, les HEs sont devenues une matière 

d'importance économique considérable avec un marché en constante croissance. En effet, 

elles sont commercialisées et présentent un grand intérêt dans divers secteurs industriels 

comme en pharmacie, en alimentation, en parfumerie et en cosmétiques (Ouis, 2015). 
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1) En parfumerie et cosmétologie  

 Les propriétés odoriférantes des huiles essentielles confèrent à ces dernières une 

consommation importante en parfumerie et en cosmétique. Elles présentent environ 60% 

des matières premières de l'industrie des parfums synthétiques, du parfumage, des savons et 

des cosmétiques (Chagra, 2019). L’utilisation des HEs dans les crèmes et les gels permet 

de préserver ces cosmétiques  grâce à leur activité antiseptique et antioxydante, tout en leur 

assurant leur odeur agréable (Ait Salem, 2016).  

 Les huiles essentielles, matières premières par excellence des parfumeurs, sont 

classées en fonction de leurs odeurs. Ainsi les huiles essentielles de citron, de bergamote ou 

encore de lavande constitueront la note la plus éphémère, dite note de tête. Des essences 

fleuries comme celles de rose ou de néroli participeront à l’élaboration de la note de cœur. 

Enfin, la note de fond, la plus durable des trois, comportera plutôt des essences boisées ou 

épicées comme  le santal ou la cannelle (Deschepper, 2017). 

2) En dentisterie 

 Grâce à leurs propriétés aromatisants et antiseptiques, les HEs ont été largement 

utilisées dans les bains de bouche conçus pour l’hygiène buccodentaire. Les préparations à 

base du thymol, d’eucalyptol et du menthol sont parmi les plus utilisées depuis longtemps 

dans le monde, surtout aux États–Unis. Cependant, c’est juste en 1987 que les bains de 

bouche préparés à base d’HE ont été approuvés par l'Association Dentaire Américaine 

(ADA), attribué à leur efficacité antimicrobienne et leur sûreté (Benbelaid, 2015). 

3) En pharmacie  

 Les effets bénéfiques des composés volatils des huiles essentielles sont utilisés 

depuis fort longtemps par les anciennes civilisations pour soigner les pathologies courantes. 

Aujourd'hui, après avoir été délaissées un temps soit peu par la médecine, le potentiel 

thérapeutique des huiles essentielles et de leurs constituants volatils est reconsidéré et les 

études qui leurs sont consacrées abondent dans la littérature scientifique (Piochon, 2008). 

  L'industrie pharmaceutique utilise les huiles essentielles en raison de leurs 

pouvoirs : anti- infectieux, antiseptiques, cicatrisant, énergisant, antidouleur et anti-

inflammatoire. Les huiles essentielles sont également utilisées pour l'aromatisation des 

formes médicamenteuses destinées à la voie orale. Elles constituent également le support 

d'une thérapeutique particulière : l'aromathérapie (thérapie par les huiles essentielles des 

plantes aromatiques) (Abdoul Dorosso Samate, 2002). 
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4) En agro-alimentaire 

 Les huiles essentielles sont utilisées comme condiments, aromates ou épices. C'est le 

cas des essences de gingembre, de girofle, de vanille, de basilic, de poivre et de citrus. Les 

huiles essentielles extraites de citrus, par exemple, trouvent leur utilisation dans la 

confiserie, les sirops, les biscuiteries. On note leur intégration aussi dans les boissons, les 

produits laitiers, les soupes, les sauces, les snacks, les boulangeries ainsi que la nutrition 

animale (Abadlia et Chebbour, 2014). 

I-9  Méthodes d’analyses et contrôle de qualité des huiles essentielles 

 Selon la pharmacopée française et européenne, le contrôle des huiles essentielles 

s’effectue par différents essais, comme la miscibilité à l'éthanol et certaines mesures 

physiques: indice de réfraction, pouvoir rotatoire et densité relative. La couleur et l'odeur 

sont aussi des paramètres importants. La meilleure carte d'identité quantitative d'une huile 

essentielle reste cependant le profil chromatographie en phase gazeuse. Il permet de 

connaître très exactement la composition chimique et de rechercher d'éventuelles traces de 

produits indésirables tels des pesticides ou des produits chimiques ajoutés (Abbes, 2014). 

Ces caractéristiques propres à chaque huile seront ensuite utilisées pour décrire l'huile 

essentielle et servir de critère de qualité.                    

       Les méthodes de détermination des caractéristiques physico- chimiques à utiliser sont 

décrites avec précision dans le recueil de normes publiées par l'Association Française de 

Normalisation (AFNOR, 1996), elles-mêmes identiques aux normes internationales de l'ISO 

(International Organization for Standardization) (ISO, 1997) (Bouguera, 2012). 

 Deux autres types d’analyse qui ont pour but d'identifier les différents constituants de 

l'huile essentielle afin d'en connaître la composition chimique: la chromatographique en 

phase gazeuse GC et la chromatographique en phase gazeuse couplée à la spectroscopie de 

masse GC/MS. La chromatographique en phase gazeuse GC est utilisée pour l’analyse 

quantitative et la chromatographique en phase gazeuse couplée à la spectroscopie de masse 

GC/MS pour l’analyse qualitative (Sarni et Yelles, 2017).   

 La chromatographie est un procédé de séparation des constituants d’un mélange ; elle 

est devenue une méthode analytique de tout premier plan, pour identifier et quantifier les 

composés  d’une phase liquide ou gazeuse homogène (Dridi, 2016). 
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I-9-1 Chromatographie en phase gazeuse (CPG) 

 La chromatographie en phase gazeuse est une méthode d’analyse par séparation des 

composés gazeux ou vaporisables par chauffage sans décomposition. Elle permet ainsi 

l’examen de mélanges pouvant être très complexes et dont les constituants diffèrent tant par 

leur nature que par leur volatilité (Deschepper, 2017). La CPG est basée sur la répartition 

du produit analysé entre la phase gazeuse mobile et une  phase liquide ou solide 

stationnaire. Les substances  séparées sont affichées sur le chromatogramme, et chaque pic 

est caractérisé par un temps de rétention et une surface permettant ainsi de déterminer 

l’identité et le pourcentage de chaque constituant (Hessas et Simoud, 2018).  

 Le produit à analyser est introduit dans l’injecteur. Il est volatilisé et entraîné par un 

gaz vecteur (N2, H2, He ou un mélange de H2 /N2). Le mélange traverse une colonne où 

s’effectue une opération entre les différents constituants. A la suite, ils sont captés par un 

détecteur (Ouis, 2015). 

I-9-2 Couplage chromatographie phase gazeuse/spectrométrie de masse (CPG/SM)  

  D’un point de vue analytique, d’important progrès ont été réalisés en couplant la CPG 

avec un spectromètre de masse (SM). En effet, le couplage CPG-SM en mode impact 

électronique (IE), dit CPG-SM(IE), est la technique utilisée en routine pour l’analyse dans le 

domaine des huiles essentielles (Sutour, 2010). La chromatographie en phase gazeuse sépare 

des fractions moléculaires. La spectroscopie de masse utilise des sources énergétiques pour 

ioniser, fragmenter et enfin séparer les groupements moléculaires selon le rapport 

masse/charge électrique (m/q) (Yaacoub et Tlidjane, 2018). 

 Le couplage de la chromatographie en phase gazeuse avec la spectrométrie de masse 

(CPG/SM) permet d’effectuer simultanément la séparation et l’analyse des différents 

constituants d’un mélange complexe. Il existe deux modes d’ionisation : l’ionisation par 

impact électronique (IE) et l’ionisation chimique (IC). Dans ce dernier cas, on distingue 

l’ionisation chimique positive (ICP) et l’ionisation chimique négative (ICN) (Paolini, 

2015). 

I-9-3 La spectrométrie de masse (SM) 

 Le spectromètre de masse est un appareil qui sert à établir les masses moléculaires et 

la structure des substances. L’identification du composé se fait en analysant les ions formés 

à partir de la substance (Dridi, 2006).  
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Le principe de la SM repose sur l’introduction d’un composé organique ionisé par 

bombardement électronique à 70 eV dans le spectromètre de masse. L'ion ainsi obtenu, 

appelé ion moléculaire, permet la détermination de la masse molaire du composé 

(Echchaoui, 2018). Comme la CPG, La spectrométrie de masse est une technique 

analytique qualitative et quantitative dont le domaine d’application est très étendu (Hessas 

et Simoud, 2018). 

 

I-9-4 Chromatographie sur couche mince (CCM)  

 La chromatographie sur couche mince est une méthode analytique complémentaire 

de la CPG, intéressante par sa simplicité et sa modulabilité. Elle autorise également une 

analyse sans chauffage et permet donc d’éviter d’éventuelles dégradations (Deschepper, 

2017). 

Elle repose principalement sur des phénomènes d'adsorption. Après que l'échantillon 

ait été déposé sur la phase stationnaire, fixée sur une plaque de verre ou sur une feuille 

semi- rigide en plastique ou en aluminium, les substances migrent, entraînées par la phase 

mobile composée d’un ou de plusieurs solvants. Ensuite, le repérage des molécules 

s’effectue soit par ultra-violet (UV), soit par un colorant spécifique ou encore par 

exposition aux vapeurs d’iode (Echchaoui, 2018). 

I- 10  Précautions à prendre lors de l’utilisation des huiles essentielles                       

  L’utilisation des huiles essentielles doit se faire avec des règles strictes car 

leurs surdosages peuvent avoir des conséquences qui ne sont pas sans gravité. Voici les 

principales règles  primordiales pour une bonne utilisation des HEs :   
 

 La durée de conservation des HEs après ouverture est de 2 ans pour les HEs 

à base d’agrumes et de 5 ans maximum pour les autres (Mile Nowicki, 

2019). 

 Il faut toujours respecter les voies d’absorption indiquées ainsi que la posologie 

(Hessas et Simoud, 2018). 

 Certaines huiles essentielles pures sont dermocaustiques (agressives pour la 

peau), comme l’huile essentielle de Thymus vulgaris. Il faudra donc les diluer 

dans une huile végétale (amande douce, olive…) (Mayer, 2012). 

 Utiliser exclusivement des HEs 100% naturelles et 100% pures. Vérifier les 

mentions sur l’emballage. Ne jamais prendre des huiles synthétiques intitulées « 

huile parfumée», « huile odorante », « mélange à base d’huiles essentielles ». 
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 Toutes HEs vendues dans un flacon en plastique, ou dans un flacon en verre non 

coloré et foncé, ne doit pas être considérée comme de qualité pharmaceutique. Se 

détourner de ces HEs qui ne présentent pas d’intérêt thérapeutique (Laurent, 

2017). 

 Eviter d’utiliser des bouchons ou des emballages en plastique puisque la matière 

plastique peut entrainer une réaction contenant contenu et altérer la qualité de 

l’huile essentielle (Mile Nowicki, 2019). 

 Il faut veiller à toujours bien se laver les mains après massage ou application 

cutanée pour éviter toute ingestion accidentelle (Vangelder, 2017). 

 Ne pas utiliser chez la femme enceinte ou allaitante. Mais plus précisément c’est 

pendant les 3 premiers mois de grossesse que les HES sont interdites (Laurent, 

2017). 

 En cas d’ingestion accidentelle, en grande quantité : prendre du charbon végétal 

en poudre avec un peu d’eau ou boire de l’huile végétale pour absorber et diluer 

l’huile essentielle et diminuer sa toxicité (Veyrune, 2019). 

 Ne jamais appliquer l’huile essentielle pure sur les yeux, le nez, le conduit auditif, 

les muqueuses ano-génitales (Mayer, 2012). 

 Gardez toujours les huiles essentielles hors de portée et hors de vue des enfants. 

Et Ne pas administrer des HEs par voie  orale  chez  l’enfant  de  moins  de  3  

ans  (Veyrune, 2019). 

 Il est interdit de faire des aérosols d’huiles essentielles aux patients allergiques et 

asthmatiques sans contrôle médical, ainsi que chez les personnes ayant des  

antécédents épileptiques ou convulsifs. (Mayer, 2012). 

 Certaines huiles sont photo sensibilisantes, doc Il ne faut pas mettre sur la peau 

des huiles essentielles avant toute exposition au soleil.( (Hessas et Simoud, 

2018). 

   Il ne faut pas associer un traitement médicamenteux à un traitement par les 

huiles essentielles car cela pourrait provoquer des effets indésirables, 

potentialiser ou annuler les effets du traitement médicamenteux (Vangelder, 

2017).  
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I - Le genre Thymus 

I-1 Historique 

Le thym est une des plantes aromatiques les plus employées en thérapeutique depuis 

les temps les plus anciens. Il a toujours accompagné la vie quotidienne  des  humains  

(Mouhi, 2017) et depuis la haute antiquité, les égyptiens l’utilisaient pour embaumer les 

corps. Théophraste, au 4
ém

 siècle avant J. C a cité les deux espèces sauvages serpolet et 

vulgaire, qu’il appelle les thymus blanc et noir. Aetius, général Romain à la fin du 4
èm

 

siècle ; parle de poudre de thym pour les goutteux, les douleurs de reins et de la vessie et en 

1887, Chamberland démontra l’action bactéricide de l’essence de thym (notamment vis - à 

- vis du bacille du charbon) (Benbouali, 2006). 

Le nom "Thymus" provient du mot grec « thymon » qui signifie "parfum" à cause de 

l’odeur agréable que la plante dégage naturellement ou lorsqu’on la fait 

brûler (Zeghib, 2013). L’espèce la plus connue parmi les Lamiacées est sans conteste 

Thymus vulgaris L. Elle renferme des qualités aromatiques et de nombreuses propriétés 

médicinales. En français et en anglais par exemple, on emploie fréquemment le nom du 

genre ("thym" et "thyme" respectivement) pour désigner l’espèce Thymus vulgaris, et elle 

est connue en Algérie sous le nom de "zaatar" (Binate et Dikes, 2018). 

Le genre Thymus appartient à la famille des Lamiacées, anciennement appelée 

Labiées en raison de la corolle en deux lèvres de ses petites fleurs. C’est l’une des familles 

les plus larges dans le règne végétal. Elle comprend approximativement 240 genres et 7200 

espèces (Abdelli, 2017). Elle est une des principales familles productrices d’huiles 

essentielles et ce sont des plantes qui sont énormément utilisées et connues en tant que 

herbes aromatiques (Boulade, 2018). 

Au sein de la famille des lamiacées, le genre Thymus est l'un des huit genres les plus 

importants en ce qui concerne le nombre d'espèces incluses, bien que ce nombre varie selon 

le point de vue taxonomique (Stahl-Biskup et Saez, 2002). 

Le genre Thymus regroupe environ 110 espèces différentes se concentrant dans le 

bassin méditerranéen (Jalas, 1971) et selon Quezel et Santa 1963, le genre de Thymus est 

un genre de détermination toujours délicate, en raison de l'extrême variabilité des espèces 

et des hybridations interspécifiques. Les espèces algériennes à feuilles linéaires constituent 

en particulier un complexe qu'il est souvent illusoire de chercher à déterminer d'une façon 

précise. 

http://anciens.il/
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I-2 Répartition géographique du Thym 

A) Dans le monde 

Le genre Thymus est l’un des 250 genres les plus diversifiés de la famille des 

labiées Selon Dob et al,. 2006, il existe près de 350 espèces de thym réparties entre 

l’Europe, l’Asie de l’ouest et la méditerranée. C’est un genre très répandu dans le nord-

ouest africain (Maroc, Algérie, Tunisie et Libye), il pousse également sur les montagnes 

d’Ethiopie et d’Arabie du sud-ouest en passant par la péninsule du Sinaï en Egypte .On 

peut  le trouver également en Sibérie et même en Himalaya. Selon une étude mené par 

Nickavar et al,.2005, environ 110 espèces différentes du genre Thymus se concentrent dans 

le bassin méditerranéen ( Benayache, 2013) (Figure: 7). 

 

Figure 7: Distribution géographique de thym dans le monde 

(Le cercle noir représente la zone de distribution du genre Thymus dans le 

monde) (Stahl-Biskup et Saez, 2002) 

B) En Algérie 

L’Algérie est connue par sa richesse en plantes médicinales à cause de sa superficie 

et sa diversité bioclimatique. Le genre Thymus comprend plusieurs espèces botaniques 

réparties sur tout le littoral et même dans les régions internes jusqu’aux zones arides 

(Hammaz et  Nafa, 2017). Pour la région algérienne, Quezel et Santa 1963 décrivent 12 

espèces de Thymus dont huit sont endémiques (Dob et al., 2006). Par ailleurs, le thym est 

une plante répandue en Algérie, les différentes espèces qui y existent sont réparties le long 

du territoire national, du Nord Algérois  à  l'Atlas  saharien,  et  du  Constantinois  à  

l'Oranais  (Kabouche, 2005). 

La répartition géographique du genre Thymus en Algérie est représentée dans le tableau 2. 
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Tableau (2) : Localisation des principales espèces de genre Thymus en 

Algérie (Benayache, 2013 in Saadallah, 2020) 

 

Espèces Découverte par Localisation 

Thymus capitatus Hoffman et Link Rare dans la région de Tlemcen 

Thymus fontanesii Boiss et Reuter Commun dans le Tell 

Endémique Est Algérie-Tunisie 

Thymus commutatus Battandier Endémique Oran 

 

 

Thymus numidicus 

 

 

Poiret 

Assez rare dans : 

Le sous-secteur de l’atlas tellien 

La grande et la petite Kabylie 

De Skikda à la frontière tunisienne 

Tell constantinois 

 

Thymus guyoni 

 

Noé 

Rare dans le sous-secteur des hauts 

plateaux algérois, oranais et constantinois 

Thymus pallidus Coss Très rare dans le sous-secteur de L’Atlas 

Saharien et constantinois 

Thymus hirtus Willd Commun sauf sur le littoral 

Thymus glandulosus  

Lag 

Très rare dans le sous-secteur des hauts 

plateaux algérois 

Thymus algériensis  

Boiss et Reuter 

Très commun dans le sous-secteur des 

hauts plateaux algérois, oranais 

Thymus munbyanus Boiss et Reuter Endémique dans le secteur Nord algérois 
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I-3 Classification 

La classification de thym est présentée dans le tableau 3, (Djedir, 2018). 

 

                    Tableau (3) : Classification du thym 

 

Règne Plantae (végétal) 

Embranchement Spermaphytes (phanérogames) 

Sous embranchement Angiospermes 

Classe Eudicots 

Sous classe Gamopétales (Astérisées) 

Ordre Lamiales 

Famille Lamiacées 

Genre Thymus 

 

I-4 Description morphologique du Thym 

Le thym est une plante basse sous-ligneuse, peut atteindre 40cm de hauteur, 

caractérisée par des feuilles verte foncé de 4–10 mm de long, et de forme elliptique à 

oblongue et à tige courte (Figure: 8). Ces feuilles sont recouvertes de poils et de glandes 

(appelés trichomes), ces dernier contiennent l’huile essentielle majoritairement composée 

de monoterpènes (Figure : 9). 

 

Les calices et les jeunes tiges sont aussi couverts de ces structures qui libèrent 

l’essence par simple contact, bien qu’en plus faible densité sur les tiges (Benazzeddine, 

2010). Ses petites fleurs zygomorphes sont regroupées en glomérules et leur couleur varie 

du blanc au violet en passant par le rose (Figure :10) (Kabouche, 2005 ; Remal et 

Khachouche, 2017). 

 

Le thym à une durée de vie allant de 4 à 7 ans (Lavergne, 2012). 

La floraison a lieu de avril à septembre, Ses petites fleurs zygomorphes (figure 03), 

sont regroupées en glomérules et leur couleur varie du blanc au violet en passant par la 

rose, et sont très appréciées des abeilles (Kholkhal, 2014). 
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Figure 8 : Différents espèces du genre Thymus 

 

 

Figure 9 : Feuilles de différentes espèces du genre Thymus 

 

Figure 10 : Fleurs de différentes espèces du genre Thymus 
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I-5 Principes actifs du Thym 

 Les acides phénoliques: acide caféique, acide rosmarinique. 

 Les flavonoïdes: hesperédine, eriotrécine, narirutine, lutéoline. 

 Les polyphénols: tanins (Zeghad, 2009). 

I- 6 Domaine d’usage du Thym 

1- Usage traditionnel 

Le thym est utilisé comme aromate en cuisine, c’est une plante condimentaire très 

appréciée en Algérie et dans différentes parties du monde pour aromatiser les plats, les 

fromages et les boissons alcoolisées. C’est une plante médicinale recommandée contre tous 

les types de faiblesse, et indiquée pour les crampes d'estomac, les inflammations 

pulmonaires les palpitations, ainsi que les affections de la bouche (Daidj, 2007 ; Djeroumi 

et Nacef,  2004 ; Mayer, 2012). 

Il est considéré aussi comme l'un des remèdes populaires les plus utiles et efficaces, dans le 

traitement des affections respiratoires; rhume, grippes, et angine par trempage des feuilles 

sèches. Egalement Utilisé dans le nettoyage et la cicatrisation des plaies, l'expulsion des 

gaz intestinaux et contre la mauvaise digestion, grâce à ses propriétés stomachiques 

antiseptiques des voies respiratoires et pectorale (Baba Aissa, 1990 ; Hadouche, 2011). 

2- Usage médicinal et pharmaceutique 

Les feuilles du thym sont riches en HEs dont les propriétés sont mises en profit en 

phytothérapie et en médecine, comme produit vétérinaire (antiparasite, antispasmodique, 

antiseptique et digestif), en plus des études ont confirmé leur activités antiseptique et 

spasmolytique. 

Le thym possède des vertus antiseptique utilisées pour soigner les infections 

pulmonaires, il calme les toux quinteuses, diminue les sécrétions nasales et soulage les 

problèmes intestinaux (Frederich, 2014 ; Saidj, 2007). Plus de 90 espèces de Lamiacée 

sont inscrites dans la pharmacopée parmi lesquelles le thym (Nouioua, 2012). En 

pharmacie, le thymol et le carvacrol sont employés en collutoires, dans les dentifrices, les 

savons, les onguents, les lotions, les pastilles pour la gorge et les remèdes antigrippes. 

Plusieurs études ont montré que le thymol possède de nombreuses activités 

biologiques telles que l’activité antispasmodique, antimicrobienne, fongicide, insecticide, 

antioxydante, anticancérigène et anti-inflammatoire (Daoudi, 2016). Par ailleurs, les 

extraits de thym ont montré une large activité antibactérienne en inhibant la croissance des 

bactéries à Gram positif et Gram négatif (Qaralleh et al., 2009). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aromate
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3- Usage cosmétique 

Le thym herbe aromatique est connu pour son agréable odeur, il entre dans la 

composition de beaucoup de produits cosmétiques. L’huile essentielle du thym riche en 

thymol est utilisée pour la confection de savons, de produits de beauté, des parfums, des 

détergents, d’articles de toilette, produits d’hygiène, et bien  d’autres produits. Par ailleurs, 

il  a  été  démontré  que  le  thym  est  un  bon  remède  contre  la  chute  de   cheveux  

(Benteyeb et Djemmal, 2014 ; Saidj, 2007 ; Zrira, 2003). 

 

II -Thymus vulgaris L. 

II-1 Dénomiation 

Thymus vulgaris a été ainsi nommé par Carl Von Linné en 1753 et reste le nom 

utilisé par toutes les nomenclatures scientifiques. C’est une plante des pharmacopées 

méditerranéennes. Il a la particularité de présenter une diversité de chémotypes très 

importante, ce qui lui confère ainsi une grande variété de constituants médicinaux. Les 

noms vernaculaires de l’espèce Thymus vulgaris sont les suivants : 

Arabe : Zaateur, Zaatar, Zaitra 

Français : thym commun, thym vulgaire, thym de jardins, farigoule et barigoule. 

Allemand: Thymian, Echter Thymian, Garten thymian, RÖmischer thymian. 

Anglais : common thym, garden thym (Teuscher et al., 2005). 

II-2 Description morphologique 

Thymus vulgaris est un petit sous-arbrisseau vivace, touffu et très aromatique de 7 à  

30 cm de hauteur, d'un aspect grisâtre ou vert-grisâtre (Figure : 11). 

 

Figure11 : La plante Thymus vulgaris 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Linn%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pharmacop%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9diterran%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A9motype
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_vivace
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a) Tiges : Elles sont ligneuses à la base, herbacées supérieurement, sont presque 

cylindriques. Ces tiges ligneuses et très rameuses sont regroupées en touffe ou en buisson 

très dense. Elles peuvent acquérir, vers leur base, une assez grande épaisseur (Figure : 12). 

 

Figure12 : Tige de Thymus vulgaris 

(etienne.aspord.free.fr) 

 

b) Feuilles :   Elles sont   très   petites,   ovales, lancéolées,    à   bord   roulés   en    

dessous à nervures latérales distinctes, au pétiole extrêmement court, et blanchâtres à leur 

face inférieure (Figure :13). 

 

Figure 13 : Feuilles de Thymus vulgaris 

 

c) Fleurs : Elles, sont presque roses ou presque blanches, font de 4 à 6 mm de longueur, 

réunies ordinairement au nombre de trois à l’aisselle des feuilles supérieures. Elles forment 

ainsi une sorte d’épi foliacé au sommet des ramifications de la tige (Figure : 14). 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Herbac%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Feuille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nervure_(feuille)
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9tiole
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Figure 14 : Fleurs de Thymus vulgaris 

 

II-3 Classification de Thymus vulgaris 

La classification botanique de Thymus Vulgaris est la suivante: 

 Règne : Plantae 

 Sous-règne : Tracheobionta 

 Embranchement : Magnoliophyta 

 Sous-embranchement : Magnoliophytina 

 Classe : Magnoliopsida 

 Sous-classe : Asteridae 

 Ordre : Lamiales 

 Famille : Lamiaceae 

 Genre : Thymus 

 Espèce : Thymus vulgaris (Zeghad, 2009). 

 

II-4 Composition chimique 

Thymus vulgaris renferme une huile volatile de couleur pâle, jaune ou rouge, avec 

une odeur riche, et aromatique et un goût persistant, corsé et épicé (Farrell, 1998). L’huile 

essentielle de Thymus vulgaris est composée d’une quantité très variable en phénols dont le 

thymol et le carvacrol en sont les majeurs constituants. Elle contient également d’autres 

composants minoritaires comme présentés dans le tableau 4 (Abdelli, 2017). 
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Tableau (4) : Composition chimique de l’huile essentielle de T. vulgaris 

(Abdelli, 2017) 

 

 

Espèce Familles Composition 

 

 

 

 

 

 

 

Thymus 

vulgaris 

 

Phénols 

(20 – 80%) 

Thymol (30 – 70%) 

Carvacrol (3 – 15%) 

Alcools Linalool (4 - 6.5%) 

α-terpinéol (7.8 – 8.9%) 

 

 

 

Monoterpènes 

hydrocarbonés 

p-cymène (15 – 20%) 

γ-terpinène (5 – 10%) 

Bornéole, camphre, limonène, 

myrcène, β-pinène, 

trans sabinène hydrate, 

terpinène-4-ol 

 

(0.5 – 1.5%) 

Sesquiterpènes 

hydrocarbonés 

β-caryophyllène 

(1 – 3%) 

 

 

II-5 Chemotypes de Thymus Vulgaris 

L’espèce T. vulgaris est très connue pour son polymorphisme chimique. En effet, 

elle est représentée par au moins sept chémotypes différents, définis en fonction du 

constituant principal de son huile essentielle. Deux ont une structure phénolique et cinq une 

structure non phénolique. 
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Thymol Carvacrol 1,8- cinéole 

Géraniol Linalool 

-Terpinéol Thujanol 

 

• Thymus vulgaris à Thymol, Phénols 

• Thymus Vulgaris à Carvacrol, 

• Thymus vulgaris  à Géraniol, 

• Thymus vulgaris à Linalool, 

• Thymus vulgaris à Thujanol, Non phénols 

• Thymus vulgaris à -Terpinéol. 

• Thymus vulgaris à 1,8-cinéole (Benbouali, 2006). 

 

Cette variabilité chimique dépend de plusieurs facteurs qui sont généralement 

d’ordres climatiques, environnementaux, génétiques, saisonniers (Abdelli, 2017), et peut 

aussi être due aux conditions de séchage, de stockage et des méthodes d’études (Madi, 

2010 ; Raymond, 2005) (Figure : 15). 

 

 

 

              Figure 15 : les chémotypes de Thymus vulgaris 
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II-6 Répartition de Thymus vulgaris en Algérie 

La répartition de l’espèce Thymus vulgaris en Algérie et selon différentes études est 

représentée dans le tableau 5. 

Tableau(5): Distribution géographique de Thymus vulgaris en Algérie 

 

Wilaya Partie utilisée Références 

Chlef Feuilles +fleurs Benboualiali, 2006 

Mostaganem Feuilles +fleurs Abdelli, 2017 

Benmadi et Abida, 2018 

Naama Feuilles +fleurs Benmadi et Abida, 2018 

M’sila Feuilles Binate et Dikes , 2018 

Constantine Feuilles Zeghad, 2008 

Tlemcen Feuilles Abdelli, 2017 

Bouira Feuilles, tiges 

et fleurs 

Belgaid et Rahmani, 2018 

Alger Tige +feuilles Boukhatem et al., 2014 

Ain defla Partie aérienne. Ghomari et al., 2013 

Relizane feuilles + tige Djrourou et Habouchi, 2018 

Tipaza Feuilles et tiges Zaid et Tifourghi, 2020 

Souk-Ahras Feuilles Bouzabata, 2015 

Boumerdès partie aérienne Oulebsir-Mohandkaci et al., 

2015 

Ghardaïa Partie arienne Kemassi et al., 2014 

Sétif Toute la plante Nedjai et Nedjai , 2017 

 

 

La  carte  suivante  (figure : 16) représente la répartition géographique de Thymus   

vulgaris selon les études effectuées dans différentes régions de l’Algérie. 
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Figure 16 : Carte de la répartition de Thymus vulgaris dans différentes régions 

d’Algérie (carte personnelle) 

II-7 Utilisation et activités biologiques de Thymus vulgaris 

Thymus vulgaris est une des plantes aromatiques les plus populaires utilisées dans le 

monde. Il est vastement appliqué et touche particulièrement le domaine alimentaire et celui 

de la médecine traditionnelle (Adwanet et al., 2006). 

L’huile essentielle de cette plante est exploitée en aromathérapie et dans les 

industries alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques (Tisserand, 2014). Elle entre dans 

la composition de divers produits pharmaceutiques tels que : les pommades antiseptiques et 

cicatrisantes, les émulsions, les cataplasmes, ainsi que, les gouttes, les sirops, les élixirs ou 

les gélules pour le traitement des affections des voies respiratoires ainsi que des 

préparations  pour inhalation (Tiwari et Tandon, 2004 ; Zarzuelo et Crespo, 2002). 

En raison de ses nombreuses propriétés ethno médicinales, Thymus vulgaris est 

utilisé comme stimulant, antiseptique, sédatif, stomatique, antitussif, antispasmodique, 

antimicrobien, antioxydant, anti-inflammatoire, antiviral, carminatif, expectorant, 

diaphorétique et diurétique (Johnson, 1998 ; Razzaghi-Abyaneh et Rai, 2013). 

  



 

 

 

 

 

 

Chapitre III 

Etude des propriétés de 

Thymus vulgaris L. 
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III-1 Etude analytique de l’huile essentielle de Thymus vulgaris L.                                                            

III-1-1 Rendement 

 Selon la norme AFNOR (1986), le rendement en huile essentielle (RHE) est défini 

comme étant le rapport entre la masse de l’huile essentielle obtenue après l’extraction (m’) et 

la masse de la matière végétale utilisée (m). Le rendement est exprimé en pourcentage, et il 

est calculé par la formule suivante :    RHE (%) = (m’/ m) x 100   (Chaoui et Chegroune, 

2019). 

 Le rendement enregistré pour l’huile essentielle de l’espèce T. vulgaris en Algérie et 

dans différentes régions du monde est donné dans le tableau (6).   

Tableau (6) : Rendements de l’HE de T. vulgaris en Algérie                                                                                        

et dans différentes régions du monde 

Rendement 

(%) 

Origine Références 

4,2 Algérie (Tlemcen) Abdelli, 2017 

2,2 Algérie (Mosaganem) Abdelli, 2017 

1,15 Algérie (M’Sila) Binate et Dikes, 2018 

1,58 Algérie (Blida) Bouguerra et al., 2017 

2 Algérie (Relizane) Djrourou et Habouchi, 2018 

1,31 Algérie (Chlef) Benbouali, 2006 

1,12 Algérie (Tizi Ouzou) Aoamari et sehaki, 2018 

2,7 Algérie (Ain Defla) Sidali et al., 2014 

1,42 Algérie (Setif) Nedjai et Nedjai , 2017 

1,18% Algérie (Tiaret) Hassani et al., 2017 

0,90 Cameroun Ahmia et Fethallah, 2020 

1,6 Turquie Shazia et al., 2011 

1 Maroc El-Akhal et al., 2014 

0,5 Maroc El Ouali Lalami et al., 2013 

1,6 France Satyal et al., 2016 

0,25 Brésil Alexandre et al., 2007 

1 Serbie Satyal et al., 2016 

2,5 Malaisie Eqbal et al., 2017 

0,81 Iran Pirbalouti et al., 2013 

5,0 Jordanie Hudaib et Aburjai, 2007 

1,25 Roumanie Borugă, 2014 
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Les rendements rapportés dans la littérature dans différentes régions d’Algérie de l’HE 

de Thymus vulgaris varient entre 1,12 % et 4,2% avec la plus grande valeur pour l’espèce de 

Tlemcen. Ces rendements sont relativement proches de ceux trouvés chez la même espèce 

dans différentes régions du monde, en effet le rendement varie de 0,25% à 5,0 % avec la plus 

grande valeur pour l’espèce de Jordanie. 

 La différence enregistrée dans le rendement de l’HE de T.vulgaris  est influencée par 

les facteurs intrinsèques (Cycle végétatif, organe producteur, organe botanique, 

chémotype...) et les facteurs extrinsèques (Conditions climatiques et environnementales, 

température, durée d'ensoleillement, fréquence et l'intensité de la précipitation, effet du stade 

de développement et période de récolte de la plante) (Remal et Khachouche, 2017). 

III-1-2 Caractéristiques organoleptiques 

 Les caractéristiques organoleptiques (couleur, odeur et aspect) de l’HE de Thymus vulgaris  

sont regroupées dans le Tableau (7) (Figure 17).  

 

Tableau (7) : Caractéristiques organoleptiques de l’HE de Thymus vulgaris 

 

Aspect Couleur Odeur Références 

 

 

 

Liquide mobile 

Couleur 

traditionnellement 

allant du brun au 

brun-rouge 

Odeur caractéristique 

aromatique, phénolique 

(thymol) avec un fond 

légèrement épicé 

 

AFNOR, 2000 

 

Liquide mobile 

 

Brun clair 

Caractéristique, 

aromatique et 

légèrement épicée 

 

Boukhatem et al., 

2014 

 

Liquide limpide 

 

 

Jaune foncée 

 

Forte odeur 

 

Zaid et  Tifourghi, 

2020 

 

Liquide 

 

Jaune claire 

Aromatique âcre, 

caractéristique de 

l'espèce végétale. 

Binate et Dikes,  

2018 

 

Liquide Brun, rougeâtre Agréable, épicée Benbouali, 2006 

 

Liquide 

 

Jaune orange odeur piquante. Hassani et al., 2017 

Liquide 

 

Jaune pâle / Bouguerra et al., 

2017 
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Figure 17 : Huile essentielle de Thymus vulgaris 

(www.alamy.com) 

 

III-1-3  Caractéristiques physicochimiques 

 Le  contrôle de l’huile essentielle se fait par la détermination des paramètres 

physico chimiques qui seront utilisées pour décrire l’huile et servir de critères de qualité 

de l’huile.  

Les méthodes de détermination des caractéristiques physico-chimiques sont décrites dans 

le recueil de normes publié par l’Association Française de Normalisation (AFNOR, 

1989). 

 L’HE de T. vulgaris  est caractérisé par des constantes physico-chimiques, qui sont 

déterminées selon des méthodes normalisées (Tableau 8).  

 

Tableau 8 : Caractéristiques physicochimiques de l’HE de thymus vulgaris 

Caractéristiques physico chimiques 

Densité Indice 

d’acide 

Indice de 

réfaction 

PH Régions Références 

0,912 3,330 1,467 
 

- 

Algérie 

(Chlef) 

Benbouali, 2006 

1.05 9,25 1,503 
6 Algérie 

(Ain Defla) 

Benaziza et 

Benhalima, 2017 

- - 1,504 
 

- 

Algérie 

(Tizi Ouzou) 
Aoamari et 

sehaki, 2018 

0,79 2,24 1,503 
6 Algérie 

(M’sila) 

Binate et Dikes, 

2018 

0,939 

 

- 

 

1,491 

 

- 

 

Mexique 

Soto-Mendívil et al 

2006 

0,952 6,4 
 

- 

 

- 

Maroc El Gamouz et al., 

2020 

0,910 -0,935 4,1-5,2 1,495-1,505 
 

- 

 

- 

AFNOR, 

1989 

 

http://www.alamy.com/
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Les paramètres physico-chimiques diffèrent suivant l'origine de l'huile essentielle. Ainsi, une 

huile essentielle provenant d’Italie  n'aura pas les mêmes valeurs de paramètres que celle provenant 

d’Algérie, de  Tunisie ou d’Australie. Tous ces paramètres sont influencés par les conditions 

édaphiques, climatique ainsi que les conditions de culture des plantes (Remal et Khachouche, 

2017). 

  La densité est un critère très important pour évaluer la qualité d'une huile essentielle 

dans différents domaines de vie (cosmétique, pharmacie, agroalimentaire, chimie, etc.) 

(Boughendjioua et Djeddi. 2018). L’espèce T. vulgaris de Ain Defla présente une densité 

supérieure aux normes (1,05), par contre celle de M’sila enregistre une densité inférieure aux 

normes (0,74). Pour l’espèce des autres régions d’Algérie et du monde leur densité vérifie les 

normes (Tableau 8).     

 L’indice de réfraction est un critère de pureté de l’HE, un faible indice de réfraction 

indique la faible réfraction de la lumière ce qui pourrait favoriser l’utilisation de l’huile 

essentielle dans les produits cosmétiques (Abadlia et Chebbour, 2014 ; Boukhatem et al., 

2010). On remarque que les indices de réfractions enregistrés par l’espèce T. vulgaris en 

Algérie et dans d’autres régions du monde respectent les normes sauf pour l’espèce de 

Chlef (Algérie) qui donne un indice inférieur aux normes (1,467). Le pH obtenu indique 

que l’huile de cette espèce est légèrement acide (Tableau 8). 

 L’indice d'acide donne une idée sur le taux d'acide gras libres, ce paramètre peut nous 

aider à connaitre la qualité de nos produits. Un produit avec un indice d'acidité faible est un 

produit de bonne qualité. En effet une huile fraîche ne contient que très peu d'acides libres. 

C'est pendant la période de stockage que l'huile peut subir des dégradation telle l'hydrolyse 

des esters (Lazouni et al., 2007).   

 L’espèce T. vulgaris d’Ain Defla et de Tlemcen en Algérie  ont enregistrées des 

valeurs de IA élevées par rapport aux normes : 9,25 et 8,4 respectivement, ainsi que l’espèce 

du Maroc qui présente un IA = 6,4 (Tableau 8).   

   

III- 1-4 Composition chimique de l’huile essentielle de Thymus. Vulgaris 

 De nombreuses études ont révélé que les parties aériennes de Thymus vulgaris sont 

très riches en plusieurs constituants dont la teneur varie selon la variabilité des conditions 

géographiques, climatiques, de séchage, de stockage et des méthodes d’études.  

 

L’hybridation facile de l’espèce mène à une grande variabilité intra spécifique qui 
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affecte l’homogénéité du rendement d’extrait et sa composition en produits chimiques (Abbas 

et Guerriche, 2016 ; Bruneton, 1999). Au sein d’une même espèce la composition chimique 

de l’huile essentielle peut être différente : on parle alors de races chimiques ou de 

chémotypes. 

La composition chimique de l’huile essentielle de l’espèce T. vulgaris en Algérie et 

dans différentes régions du monde est indiquée dans le tableau 9. 

Tableau 9 : Composition chimique de l’huile essentielle de T. vulgaris 

Composés principaux Origine Références 

 

Thymol  (58,1 - 44,4%) 

p-cymène (18,5 - 9,1%) 

γ-terpiène (18,0 - 6,9%) 

carvacrol (4,2 - 2,4%) 

Algérie 

(Mostaganem) 

 

Benmadi et Abida, 2018 

Thymol  (70 - 30%) 

p-cymène (20 - 15%) 

Carvacrol (15 - 3%) 

γ-terpinène (10 - 5%) 

Algérie 

(M’sila) 

 

 

Binate et dikes, 2018 

Thymol  (67,3 %) 

γ-Terpinène  (10,1 %) 

p- cymène (6,0 %) 

Algérie 

(Tlemcen) 

 

Abdelli, 2017 

Thymol  (59,5 %) 

γ-Terpinène (8,7%) 

p-cymène (5,6 %) 

Algérie 

(Mostaganem) 

 

Abdelli, 2017 

γ-terpinène (25,70 %) 

thymol  (20,83 %) 

p-cymène (20,04 %) 

Algérie 

(Djelfa) 

 

Benabed et al., 2018 

Carvacrol  (48,4%) 

thymol (5,6 %) 

Algérie 

(Chlef) 

 

Brada et al., 2009 
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Tableau 9 : Composition chimique de l’huile essentielle de T. vulgaris                                  

(suite) 

Carvacrol  (55,1%) 

γ-terpinène (12.6%) 

p- cymène (9,2%) 

linalool (3,8%) 

 

Algérie 

(Ain Defla) 

 

 

Sidali et al., 2016 

 

Carvacrol  (83,66%) 

p-cymène  (3,623%) 

thymol  (2,85%) 

 

Algérie 

(Chlef) 

 

Benbouali,2006 

Carvacrol  (83,8%) 

p-cymène  (8,15%) 

γ-terpinène (4,96%) 

Algérie          (Bouira) Benachenhou et Sahari, 2020. 

Linalool (82, 88%) 

Thymol (4,92%) 

Algérie 

(Blida) 

Bouguerra et al. (2017) 

Thymol  (42,01%) 

p-cymène (14,34%) 

γ-terpinène (12,06 %) 

carvacrol (5,07%) 

 

Maroc 

 

Lakhdar, 2015 

Thymol  (41,39%) 

γ-terpinène (22,25%) 

p_cymène (15,59%) 

α-terpinène (3,25%) 

  

Maroc 

 

El Ouali Lalami et al.,  

2013 

Thymol  (46,2%) 

γ-terpinène (14,4%) 

p-cymène (9,9%) 

linalool (4%) 

 

 

Turquie 

 

 

Mebarki, 2010 

Thymol  (55,3%) 

p- cymène (11,2%) 

carvacrol (8,7%) 

β-caryophyllene (4,2%) 

 

 

Iran 

 

 

Bahisht et al., 2020 

Thymol  (40,98%) 

p-cymène (15,32%) 

γ-terpinène (12,01 %) 

 

Egypte 

 

Al saqqa et al.,  

2018 
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Tableau 9 : Composition chimique de l’huile essentielle de T. vulgaris                                  

(suite) 

Thymol  (55-36%) 

p-cymène  (28-15%) 

γ-terpinène (10-5%) 

linalool  (6,5-4%) 

 

France 

 

David, 2019. 

Thymol  (30,86 %) 

p-cymène (30,53%) 

sabinene (4,24%) 

carvacrol (3,37%) 

 

Roumanie 

 

Grigore et al., 2010 

Thymol  (44,97 %) 

p-cymène  (7,61%) 

γ-terpinene (7,08 %) 

 

Pologne 

 

Wesolowska et  Jadczak, 

2019 

Thymol  (51,34 %) 

p-cymène  (18.35%) 

caryophyllene (4.26% 

 

Yemen 

 

Maqtari et al., 2011 

 

Thymol  (46,21 %) 

γ-terpinène (14,08%) 

p-cymène  (9,91%) 

linalol (3,99%) 

 

USA 

 

Shazia et al., 2011. 

Thymol  (44,7 %) 

p-cymène  (18,6%) 

γ-terpinène (16,5%) 

carvacrol (2,4%) 

 

Brésil 

 

Alexandre et Ronoel,  

2007 

Thymol (64,45%) 

γ-terpinène (9,22%) 

p_cymène (6,18%) 

carvacrol (2,82%) 

 

Inde 

 

Valizadeh et al., 2015. 

Thymol (54,26%) 

p-cymène (6,18%) 

carvacrol (7,61%) 

Arabie Saoudite  

Agili, 2014 
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Tableau 9 : Composition chimique de l’huile essentielle de T. vulgaris                                  

(suite) 

Carvacrol  (78,4 %) 

p-cymène  (4,6 %) 

Maroc El  Hattabi et al., 2016 

 

Carvacrol  (85%) 

thymol (83%) 

p-cymène  (6,0%) 

linalool (21%) 

 

 

Pologne 

 

 

Marzena et al., 2010 

Carvacrol  (41,1%) 

thymol  (30,6%) 

p-cymène (11,2%) 

γ-terpinène (9,5%) 

 

Estonie 

 

Zeghib, 2013. 

γ-terpinène (32,60%) 

thymol  (29,10%) 

para- cymène (23,56%) 

 

Inde 

 

Punyashreeat al.,  2019. 

p-cymène  (45,90%) 

thymol  (23,72%) 

cis-sabinene hydrate (5,9%) 

linalool (3,90%) 

 

 

Cameroune 

 

 

Florentine et al., 2016 

Bornéole  (28,4%) 

thymol (16,6%) 

carvacrol méthyl ether (9,6%) 

Camphene (6,9%) 

 

 

Mexique 

 

 

Erica et al., 2006 

Linalool (39,21%) 

terpinène 4-ol  (10,21%) 

Myrcéne (6,31%) 

α-pinène (4,08%) 

 

Espagne 

 

Deschepper,  

2017 

Linalool (60,55%) 

α- terpenyl  acetate  (13.95%) 

 

Italie 

 

Torras et al., 2007 

Linalool (40,2-43,0%),  

p-cymène (13,5-15,5%) 

1,4-terpineol (4,3- 6,8%)   

 

Croatie 

 

Jukic et Milos, 2005 
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L’espèce T. vulgaris est très connue pour son polymorphisme chimique. En effet, elle est 

représentée par au moins sept à huit chémotypes différents, définis en fonction du constituant 

principal de son huile essentielle.  

 L’espèce T. vulgaris dans différentes régions  d’Algérie et selon notre recherche est 

caractérisée par quatre chémotypes à savoir : Thymol dans les régions de Mostaganem et 

M’sila avec des teneurs variant entre (30 % - 70 %), carvacrol dans les wilayas : Ain Defla, 

Chlef et Bouira avec des teneurs de (48,4 % - 83,8 %),  γ-terpinène (25,7%) dans la région de 

Djelfa et Linalool (82,88%) dans la région de Blida ( Figures 18, 19, 20). 

 

 

Figure 18 : Teneurs du chémotype Thymol de T. vulgaris dans                                          

différentes régions d’Algérie (Résultats personnels) 

 

 

Figure 19 : Teneurs du chémotype Carvacrol de T. vulgaris dans                                          

différentes régions d’Algérie (Résultats personnels) 

44,4 - 59,50% 

30 - 70% 

67,30% Mostaganem

M'sila

Tlemcen

Chémotype  Thymol 

48,40% 

55,10% 

83,80%   Chlef

AinDefla

Bouira

Chémotype  Carvacrol 
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Figure 20 : Teneurs du chémotype Linalool et γ-Terpinène de  T. vulgaris                                         

dans différentes régions d’Algérie (Résultats personnels) 

 

 La composition chimique de l’HE de T. vulgaris, prélevée de différents endroits 

très éloignés géographiquement peut être représentée en régions selon le chémotype de 

l’huile :   

Région1: Maroc, Turquie, Iran, France, Egypte, Roumanie, Pologne, Yémen, Etats unis, 

Brésil, Inde et Arabie Saoudite, est remarquablement riche en Thymol avec un taux qui 

varie entre (30,86% – 64,45%) (Figure 25). Il faut savoir que le chémotype thymol est le 

plus fréquent chez l’espèce T. vulgaris (Figure 21).  

 

 Région 2 : Maroc, Pologne  et Estonie est à chémotype Carvacrol avec une teneur variant 

entre (41,1% - 85%) (Figure 21).  

 

 Région 3 : Espagne, Italie et Croatie est riche en Linalool avec un taux variant entre : 

(39,21% – 60,55%) (Figure 21).  

 Par ailleurs, l’espèce T. vulgaris de l’Inde est à chémotype γ-terpinène (32,60%), celle du 

Cameroun est à chémotype p-cymène  (45,90%) et l’espèce du Mexique présente comme 

composé majoritaire le Bornéole  (28,4%) (Tableau 9).  

 

82,88% 

25,70% 

Linalool 
Blida

Djelfa

γ-terpinène  
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Figure 21 : Teneurs des chémotypes Thymol, Carvacrol et Linalool de  T. vulgaris                                         

en Algérie et dans différentes régions du monde (Résultats personnels) 

 

III-2 Activités biologiques de l’huile essentielle de Thymus 

vulgaris L. 

 Les huiles essentielles sont utilisées en phytothérapie à cause de leurs nombreuses 

propriétés biologiques qui sont étroitement liées à la nature de leurs constituants et aux 

groupements ou fonctions chimiques qu’elles possèdent (Touhami, 2017). Les HEs du genre 

thymus en général, et  T. vulgaris en particulier possèdent des   activités biologiques très importantes 

qui sont liées à leur grande biodiversité structurale. 

 Cinq activités biologiques de l’huile essentielles de Thymus vulgaris ont été 

examinées dans cette étude indiquant l’importance de cette huile dans différents 

domaines. Les informations décrites peuvent être utile dans la rationalisation de 

l'utilisation des HEs de T. vulgaris comme source de constituants pour les produits 

pharmaceutiques et les applications agrochimiques ainsi que les conservateurs 

alimentaires. 

III-2-1 Activité antibactérienne 

 Les bactéries sont des organismes vivants unicellulaires et procaryotes présents dans 

tous les milieux. La plupart d’entre elles possèdent une paroi cellulaire glucidique. Elles ont 

une taille moyenne de 0,5 à 2 μm de large et 2 à 6 μm de long, parfois beaucoup plus                      

(Touhami, 2017).  

82,88% 

Algére 
(Thymo) 

  Algérie 
(Carvacrol) 

 Algérie 
 (Linalo) Région 1 

 (Thymol) 

Régio3 
(Linalool) 

Région 2 
(Carvacrol) 

30,00% - 70,00% 

30,86% - 64,45% 

48,40% - 83,80% 41,10% - 85,00% 

39,21% - 60,55% 
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En fonction de la technique de coloration de Gram, on distingue les bactéries Gram (+) et         

Gram (-) (Figure 23). 

 

Figure 22 : Structure de  bactérie a Gram positif  et Gram négatif                                                                

(Ramdani, 2016) 

 La première mise en évidence de l’action des huiles essentielles contre les bactéries a 

été réalisée en 1881 par Delacroix. Depuis, de nombreuses huiles ont été définies comme 

antibactériennes. Leur spectre d’action est très étendu, car elles agissent contre un large 

éventail de bactéries, y compris celles qui développent des résistances aux antibiotiques. Cette 

activité est par ailleurs variable d’une huile essentielle à l’autre et d’une souche bactérienne à 

l’autre              (Guinoiseau, 2010). 

 Les HEs sont légèrement plus actives contre les bactéries gram-positifs que gram-

négatif. La membrane extérieure des Gram- est plus riche en lipopolysacharides (LPS) et en 

protéines que celle des Gram+ ce qui la rend plus hydrophile et ce qui empêche les terpènes 

hydrophobes d’y adhérer. Néanmoins, certains composés phénoliques de bas poids 

moléculaire comme le thymol et le carvacrol peuvent adhérer à ces bactéries par fixation aux 

protéines et aux LPS membranaires grâce à leurs groupes fonctionnels et atteindre ainsi la 

membrane intérieure plus vulnérable (Iazzouguen et Ouatah, 2012).  

 

 L’activité antimicrobienne des huiles essentielles est principalement liée à leur 

composition chimique, en particulier de leurs composés volatils majeurs. Etant donné la 

complexité de leur composition chimique, tout laisse à penser que ce mode d’action est assez 

complexe et difficile à cerner du point de vue moléculaire. Il est très probable que chacun des 

constituants des HEs ait son propre mécanisme d’action (Bazzine et Benzaid, 2019). 
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      Le mode d’action des HEs dépend en premier lieu du type et des caractéristiques actifs, en 

particulier leur propriété hydrophobe qui leur permet de pénétrer dans la double couche 

phospholipidique de la membrane de la cellule bactérienne ce qui entraine : 

- L’augmentation de la perméabilité puis la perte des constituants cellulaire. 

- L’acidification de l’intérieur de la bactérie, bloquant ainsi la production de l’énergie 

cellulaire et la synthèse des composants de structure. 

- L’inhibition de la synthèse de l’ADN et de l’ARN des protéines et des polysacharides. 

(Benaziza et Benhalima, 2017). 

 

 

 

 

Figure 23 : Mode d’action des huiles essentielles                                          

(https://laboratoiredumani.fr/) 

 

 

https://laboratoiredumani.fr/
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Figure 24 : Principales localisations des sites d’action des constituants des huiles 

essentielles (Ziti-Freville, 2019) 

  

 Les HEs les plus étudiées pour leurs propriétés antibactériennes appartiennent aux 

Labiées : origan, thym, sauge, romarin, clou de girofle sont des plantes aromatiques à huile 

essentielle riches en composés phénoliques comme l’eugénol, le thymol et le carvacrol.   

Ces composés possèdent une forte activité antibactérienne. Le carvacrol est le plus actif de 

tous (Labiod et Aouadi, 2016). L’efficacité antimicrobienne des huiles essentielles dépend de 

deux principaux  paramètres : L’huile et sa composition chimique d’une part et le 

microorganisme d’autre part (Chaoui et Chegroune, 2019). 

 

 La plante Thymus vulgaris est douée de propriétés antimicrobiennes très appréciées, et 

cela justifie son utilisation dans le traitement traditionnel comme un remède antibactérien                           

(G. Yakhlef1 et al, 2011). Les huiles essentielles de Thymus vulgaris ont été testées contre un 

panel de 21 souches bactériennes décrites dans le tableau (10). 
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Tableau 10 : Activités antibactériennes de l’HE de Thymus vulgaris 

Espèces cibles Références 

 

Bacillus cereus 

Bacillus subtilus 

B. capsulas 

Citrobacter freundii, 

E. faecium 

Escherichia coli 

Klebsiella pneumoniae 

Lactobacilus sp 

L.innocua 

L. monocytogenes 

Listeria monocytogenes 

Proteus mirabilis 

Proteus vulgaris  

Pseudomonas aeruginosa  

Salmonella sp 

Salmonella typhimurium  

Serratia sp 

Staphylococcus aureus 

Streptococcus pyogenes 

Streptococcus sp 

 

Cheurfa et al., 2013 

Binate et Dikes, 2018 

Nikolić M et al., 2014 

Kaloustian, 2008 

Bouhdid et al., 2006 

El Ouali Lalami, 2013 

Yakhlef et al., 2011 

Sidali et al., 2014 

Boukrif et Boukabous, 2019 

Benmadi et Abida, 2018 

Rekioua et Rezzai, 2017 

Ettayeb et al., 2000 

 

  

D’après Cheurfa et al., 2013 l’huile essentielle de Thymus vulgaris atteste d’une forte activité 

antibactérienne vis-à-vis de cinq bactéries pathogènes (Escherichia coli, Bacillus cereus, 

Citrobacter freundii, Klebsiella pneumoniae et Staphylococcus aureus) responsables de 

gastroentérites. Les tests d’inhibitions ont été réalisés par la méthode de diffusion des disques et les 

résultats ont montré une forte activité antibactérienne de l’huile essentielle avec des diamètres variant 

de 22,00 à 45,00 mm. Ceux-ci suggèrent que l’utilisation de l’huile essentielle de thym permettrait de 

mieux protéger l’homme contre les bactéries responsables de gastroentérites.   

 

 Benmadi et Abida, 2018 ont utilisés plusieurs techniques de mesures pour évaluer 

l’activité antibactérienne de l’HE de T vulgaris sur Escherichia coli dont : méthode de contact 

direct, méthode des disques, Concentrations Minimales Inhibitrices et Bactéricides (CMI et 

CMB).  Tous les extraits à différentes polarités de Thymus vulgaris ont présenté, notamment à 
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l’état pur des activités antimicrobiennes intéressants et proche de la gentamicine vis –à- vis         

d’E. Coli. 

 Selon Binate et Dikes, 2018 de  grandes zones d’inhibition ont été constatées chez 

toutes les souches bactériennes testées avec l’extrait aqueux de T. vulgaris. Les diamètres des 

zones d’inhibition varient de 14.20 à 22.30 mm. Les valeurs de la CMI varient aussi de 0.5 à                     

0.0009 %. La souche ayant présenté la valeur de CMI la plus faible est Escherichia coli          

(0.0009 %). A l’opposé, Klebsiella pneumonia, Listeria monocytogenes, Pseudomonas 

aeruginosa, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis et Serratia sp ont montrées les mêmes 

valeurs de CMI les plus élevées (0.5 %), suivie de : Proteus mirabilis et Salmonella 

typhimurium ayant toutes les deux les mêmes valeurs de CMI (0.25 %). Cependant, les 

souches extrêmement sensibles selon les diamètres de la zone d’inhibition sont : Salmonella 

typhimurium (20.30 ± 0.24 mm), Serratia sp (20.30 ± 0.94 mm) et Proteus mirabilis                        

(22.30 ± 1.00 mm). 

 L’huile de Thymus vulgaris témoigne d’une activité antibactérienne intéressante par 

rapport à la concentration utilisée (1,5µl) surtout contre la bactérie Staphylococcus aureus. En 

effet, S. aureus, souche hautement pathogène, présente une sensibilité élevée à cette huile. 

Cette grande activité antibactérienne peut être reliée dans le cas de l’huile de Thymus vulgaris 

à la présence du thymol qui est majoritaire. Ce composé phénolique est en effet connu pour 

ses propriétés antimicrobiennes (Ettayeb et al., 2000). 

 

 Par ailleurs, des études réalisées par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 

1999) et d’autres auteurs (Dorman et Deans, 2000) ont montré que le thymol possède une 

forte activité antibactérienne contre de nombreuses espèces, y compris S. aureus, E. coli.

 D’autres études ont indiquées que le thymol et le carvacrol possèdent un effet 

antimicrobien contre un large spectre de bactéries: Escherichia coli, Bacillus creus, Listeria 

monocytogenes, Salmonella enterica, Clostridium jejuni, Lactobacillus sake, Staphylococus 

aureus et Helicobacter pyroli (rahmouni, 2014). 

 D’après Dorman et al., 2000 l’huile essentielle de Thymus vulgaris  a présenté une 

sensibilité plus importante contre E. coli et elle était  moins active face aux deux 

entérobactéries Salmonella sp et Escherichia coli.  

Cette résistance des deux souches n’est pas surprenante puisque la littérature rapporte la 

résistance aux agents antibiotiques de ce genre d’espèces isolées dans les aliments (El Ouali 

Lalami et al, 2013). 
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 Abdi et Arkam, 2016  ont montré que L’HE de T. vulgaris  a exhibé une activité 

antibactérienne remarquable pour différentes  souches bactériennes sauf pour P.aeruginosa avec un 

diamètre de 9mm qui se rapproche de celui de ciprofloxacine.  Ils ont  estimé que le thymol et le 

carvacrol sont les principaux composants de cette huile à présenter cette activité antimicrobienne. Ces 

mêmes auteurs ont démontré que ces phénols augmentent la perméabilité de la membrane cellulaire 

des bactéries et réduisent la force protomotrice et diminuent ainsi le taux intracellulaire d’ATP qui 

fournit l’énergie nécessaire aux réactions chimiques et métaboliques de la cellule. 

 Enfin et selon Boukrif et Boukabous, 2019, l’huile de cette espèce était active sur 

trois souches bactériennes (Escherichia Coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas 

aeruginosa) avec des diamètres d’inhibition variant entre 24mm et 34mm pour l’extrait brut et 

13 mm à 32 mm pour huile essentielle. Staphylococcus aureus était la souche la plus sensible 

en effet  la concentration minimale inhibitrice de l’extrait Brut de Thymus vulgaris vis à vis de 

Escherichia Coli, est de 1/16, de Pseudomonas aeruginosa 1/32, par contre Staphylococcus 

aureus a présenté une CMI  de 1/8. 

III-2-2  Activité antifongique 

 Les plantes aromatiques sont connues pour avoir des propriétés antifongiques. Pour les 

levures, elles agissent sur la biomasse et la production du pseudo mycélium alors qu’elles 

inhibent la germination des spores, l’élongation du mycélium la sporulation et la production 

de toxine chez les moisissures. L'activité antifongique des huiles du Thym sont attribuées au 

Thymol et au carvacrol. Ils provoquent une dégénérescence des hyphes des champignons qui 

semblent vider leur contenu cytoplasmique (Gouizi et Ghellab, 2019). 

 Dans le domaine phytosanitaire et agro-alimentaire, les huiles essentielles ou leurs 

composés actifs pourraient également être employés comme agents de protection contre les 

champignons phytopathogènes et les microorganismes envahissant la denrée alimentaire 

(Touhami, 2017). 

 Les infections fongiques sont d'une actualité criante aujourd'hui. En effet, leur 

extension est largement favorisée par l'utilisation abusive et parfois trop légère des 

antibiotiques. Ici les groupes moléculaires cités en priorité pour leur action antibactérienne se 

révèlent également actifs sur les champignons.  

Néanmoins, la durée d'un tel traitement sera plus longue que pour celle d'un traitement 

antibactérien ( Zaid et Tifourghi, 2020). 

 Il a été démontré que l’huile essentielle de Thymus vulgaris pouvait inhiber la 

croissance d’un certain nombre de souches fongiques dont Candida albicans, Cryptococcus 



Chapitre III                                                                                          Propriétés de  Thymus vulgaris 

 

 

50 

 

neoformans, Aspergillus, Saprolegnia et Zygorhynchus. Cette même huile pouvait 

potentialiser l’effet antifongique de l’amphotéricine B vis-à-vis de C. albicans (Giordani et 

al., 2004 ; Pina-Vaz et al., 2004).  

 Les HEs de thymus vulgaris ont été évaluées contre diverses espèces fongiques 

comme indiqué dans le tableau (11). 

 

Tableau 11: Activités antifongiques de l’HE de Thymus vulgaris  

Espèces cibles Références 

 

Anethum graveolens  

Aspergillus flavus  El Ouali Lalami, 2013 

Aspergillus niger   

Aspergillus parasiticus Nikolić M et al., 2014 

Aspergillus brasiliensis    

Aspergillus spp Abdelli, 2017 

Candida albicans Sidali et al., 2014 

Candida tropicalis  

Cladosporium spp Megherbi et al., 2017 

Cryptococcus neoformans,  

Saprolegnia Jouault, 2012. 

Fusarium oxysporum  

Fusarium verticillioides Gouiza et Ghellab, 2019 

Fusarium graminearum  

Matricaria recutita Mebarki 2010 

Melaleuca alternifolia  

Mucor spp Deschepper,  2017 

Penicillium sp  

Rhizopus spp Khaldi, 2015 

Trichoderma spp  

Zygorhynchus.  

  

 Selon Deschepper, 2017 Le thym présente une activité antifongique intéressante que ce soit 

contre les dermatophytes, les moisissures alimentaires (notamment Aspergillus, dont il inhibe 
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le développement mycélien et la production d’aflatoxines) et certains phytopathogènes.  

L’activité antifongique est principalement due à la présence de thymol et de carvacrol, les 

alcools terpéniques, les aldéhydes et les cétones y contribuent également. 

 Sid ali et al., 2014 ont trouvé que l’huile de l’espèce T. vulgaris a donné une grande 

activité antifongique vis-à-vis de différentes souches fongiques, cette activité est due à 

l’action du  thymol composé majoritaire combinée avec celle des constituants présents à des 

teneurs appréciables tels que γ-terpinène, p-cymène et linalool. 

III-2-3  Activité anti oxydante 

 Un antioxydant est un agent qui empêche ou ralentit l’oxydation en neutralisant des 

radicaux libres. Dans l’organisme, la respiration cellulaire génère des espèces réactives de 

l’oxygène qui peuvent être à l’origine de radicaux libres. Les radicaux libres en excès sont 

responsables de dommages cellulaires, notamment sur l’ADN, et peuvent favoriser des 

maladies. À l’inverse, les antioxydants luttent contre le stress oxydatif responsable du 

vieillissement cellulaire. Ils auraient donc un effet anti-âge (Rahman et al, 2013). 

 Les antioxydants agissent contre le processus d’oxydation en emprisonnant les 

radicaux libres. Ils abandonnent volontairement un électron aux radicaux libres et les 

rendent ainsi moins réactifs et par conséquent inoffensifs.  

De cette façon, les antioxydants préviennent jusqu’à un certain point le vieillissement 

précoce de la peau dû à des facteurs externes et agissent dès lors comme un dispositif anti-

âge (Alliwell, 1994).  

 Les cellules et tissus humains peuvent être soumis à une grande variété d’agressions 

physiques (traumatisme, hypothermique), chimiques (acidose, toxines) et métaboliques 

(exposition à des xénobiotiques, privation d’un facteur hormonal ou facteur de 

croissance). La plupart de ces agressions débouchent sur une expression commune 

appelée stress oxydant, dues à l’exagération d’un phénomène physiologique, 

normalement très contrôlé, la production de radicaux dérivés de l’oxygène (Walker et al, 

1982). 

 Des travaux antérieurs sur l’espèce Thymus vulgaris ont montré que son huile 

essentielle présentait des propriétés anti oxydantes marquées (Dapkevicius et al., 2002 ; 

Miura et al., 2002). En effet, administrée à des rats par leur alimentation, l’huile stabilise la 

perte du potentiel antioxydant lié au vieillissement, aux niveaux hépatique, cardiaque et 

cérébral (Youdim et Deans, 2000).  
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       Evaluée également in vitro par le test de DPPH (2,2-diphényl-1- picrylhydrazyl), elle est 

capable de piéger le radical libre en le réduisant en 2,2-diphényl-1- picrylhydrazine.  

Le pouvoir antioxydant de l’huile est attribué principalement au carvacrol, thymol et p-

cymène-2,3-diol (Ternes et al., 1995).  

Ce dernier composé a été démontré comme étant plus actif que certains antioxydants 

synthétiques tels que l’α-tocophérol et l’hydroxyanisole butylé (BHA) (Schwarz et al., 1996 

in Abdelli et al., 2017). 

 Toutes les huiles essentielles de l’espèce T. vulgaris d’Algérie et d’autres régions du 

monde testées ont présenté une activité anti oxydante variable qui s’est traduite par leur 

pouvoir réducteur des radicaux libres. Ce pouvoir réducteur des radicaux libres qui sont à 

l’origine de l’oxydation confirme l’utilisation traditionnelle de ces plantes pour traiter entre 

autres, des maladies oxydatives  (Tableau 12). 

Tableau 12 : Activités anti oxydantes de l’HE de T. vulgaris 

Activité  

anti oxydante 

Région Références 

 

+ Algérie Zeghad et Merghem, 2013 

+ Algérie Guerfa et Ounaissia, 2015 

+ Algérie Abdelli, 2017 

+ Algérie Benabed  et al., 2017 

+ Maroc Ismaili  et al., 2017 

+ Maroc Elgamouz et al., 2020. 

+ Maroc Zantar et al, 2015 

+ Maroc Bouhdid et al., 2006 

+ Croatie Jukić  et Miloš, 2005 

+ Serbie Nikolić et al., 2014 

+ Italie Mancini et al., 2015 

+ Romanie Grigore et al., 2010 

+ Iran Fazel et al. (2007) 

+ Iran Keramat et Golmakani, 2016 

+ Lituanie Dapkevicius, 1998 

+ Japon Miura et al., 2002 

+ Egypte El-Nekeety et al., 2011 
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Selon l’étude de Zeghad et Merghem, 2013 et Benabed et al, 2017  l'EH de T. vulgaris a 

une grand activité anti oxydante en raison, en partie, de la présence de plusieurs composés, 

tels que le thymol, le thymol-méthyl-éther, le linalool et le carvacrol, dans leur compositions 

chimiques. 

  Ismailiet al, 2017 et Zantaret al, 2015 du Maroc et selon une étude comparative ont 

trouvé que l’HE du T. vulgaris a une forte activité qui dépasse celle de l’acide ascorbique.  

III-2-4  Activité insecticide 

 Un insecticide est un produit utilisé dans la lutte contre les insectes, ou d'autres 

invertébrés (acariens, myriapodes), nuisibles à l'Homme, aux cultures et aux denrées 

alimentaires. 

 

 L’effet insecticide des huiles essentielles contre les déprédateurs des 

denrées entreposées par contacts, ingestion et par fumigation a bien était démontré, 

de nombreux travaux ont porté sur l’amélioration des formes d’utilisation des plantes qui 

permettent de renforcer et de rentabiliser leur activité insecticide. 

  L’effet insecticide de ces huiles est assuré par leur volatilité et leur petite taille. 

Beaucoup de constituant des HEs volatiles interagissent avec les récepteurs d’odeur des 

insectes, déclenchant ainsi des comportements variés : fuite, attraction, oviposition (Belgaid 

et rahmani, 2018). Elles sont essentiellement larvicides, inhibitrice de la croissance et des 

propriétés anti-nourrissante. 

Les huiles essentielles ont des différents effets sur les insectes : 

 Effets anti-appètent : affectant ainsi la croissance, la mue, la fécondité et le 

développement des insectes et acariens. Des travaux récents montrent que les mono 

terpènes inhibent le cholinestérase. 

 Effets sur l’octopamine : L’octopamine est neuromodulateur spécifique des 

invertébrés. Cette molécule, a un effet régulateur sur les battements de cœur, la 

motricité, le vol et le métabolisme des invertébrés.  

 Effets physiques où les huiles essentielles agissent directement sur la cuticule des 

arthropodes à corps mous (Kechroud, 2012). 

L’huile essentielle de l’espèce  Thymus vulgaris en Algérie et dans  différentes régions du 

monde a été testée positivement dans le contrôle d'une variété d'espèces d'insectes                                           

(Tableau 13).     
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Tableau 13 : Activités insecticides de l’HE de T. vulgaris 

Espèces cibles Références 

Acanthoscelides obtectus 

Alphitobius. diaperinus 

Aphis fabae 

Aphis spiraecola 

Callosobruchus maculatus  

Pochazia shantungensis  

Sitophylus oryzae 

Tribolium castaneum  

Tribolium confusum 

 

 

Belgaid et rahmani, 2018 

Park et al., 2017 

Modarres et al., 2012 

Karahacane, 2015 

Szczepanik et al., 2012 

 

Regnault-Roger et Abdelaziz, 1997 

Chekkal et Derradji, 2015 

Habouchi et Djrourou, 2018 

 

Hassani et al., 2017 

 

 Karahacane, 2015,  a utilisé les feuilles fraîches de Thymus vulgaris récoltée à Médéa 

en Algérie pour l'évaluation de la toxicité de l’huile essentielle de cette espèce sur les adultes 

de Tribolium castaneum L. Il a trouvé que La moyenne maximale de mortalité était de 96,66 

%± 1,2 et  La dose ayant causé la mortalité maximale: D4 = 100 µl au 2ème jour de 

traitement.  

 Hassani et al., 2017 Ont étudié les propriétés insecticides de l'huile essentielle de 

Thymus vulgaris L. dans la lutte contre les ravageurs des semences et denrées stockées et les 

résultats du test insecticide par fumigation (Inhalation)  ont indiqué que  les insectes subissant 

le traitement à la dose de 5 μL ont montré une petite résistance  au 1
er

 jour et après 48 heures 

la mortalité était totale. 

 Selon Habouchi. 2018, les résultats de l'activité insecticide des huiles essentielles du 

Thymus vulgaris sur les adultes du puceron vert ont montré que les taux de mortalité des 

larves observés sont en fonction des différentes doses et en fonction du temps. Ce qui traduit 

leur efficacité à l'égard de puceron vert et l'ensemble des lots traités pour les différentes doses 

ont atteint 100% de décès même pour les doses les plus faibles. 

Enfin, l'analyse de la variance à un critère de classification révèle une différence forte 

significative entre les doses des huiles essentielles et la mortalité des pucerons verts. L’ HE de 

Thymus vulgaris (F = 80,86 ; P < 0,0001) entre les différents traitements. 
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Djrourou et Habouchi, 2018 ont évalué l’effet de l’extrait méthanoïque et l’huile 

essentielle de Thymus vulgaris sur le puceron Aphis spiraecola.  Les résultats montrent que 

l’huile essentielle de Thymus vulgaris a provoqué un pourcentage de mortalité allant de 40% 

dès les premières 24h d’exposition pour une dose de 0.25%. 

  D’après Chekkal et Derradji, 2015, la fluctuation des populations résiduelles 

d’Aphis fabae, a été évaluée sous l’effet des huiles essentielles du thym et d’un produit 

phytosanitaire à activité insecticide. Les résultats de l’effet comparé des différentes doses 

appliquées lors des traitements montrent que les trois doses appliquées (D1, D2, D3) de 

l’huile essentielle de thym mélangé à l’extrait aqueux de la poudre de la silène se révèlent 

fortement toxique sur les populations résiduelles d’Aphis fabae (population résiduelle PR < 

30%) durant toute la période du suivi.  

 Enfin l’étude de Park et al., 2017 et en utilisant la méthode du test biologique par 

pulvérisation , a révélé que l’huile essentielle de Thymus vulgaris est fortement toxique  sur 

les adultes et les nymphes de  Pochazia shantungensis  donnant des CL50 de 57,48 mg/L pour 

les nymphes et 75,80 mg/L pour les adultes. En ce qui concerne les composés volatiles 

identifiés dans l’huile de cette espèce, les valeurs de CL50 du carvacrol et du thymol à l’aide 

de l’essai biologique par trempage des feuilles contre les nymphes de Pochazia 

shantungensis étaient respectivement de 56,74 et 28,52 mg/L, ce qui indique que l’action 

insecticide de T. vulgaris contre P. shantungensis  pourrait être attribuée au carvacrol et au 

thymol.  

III-2-5  Activité acaricide 

Un acaricide est une substance active ou une préparation phytopharmaceutique ayant la 

propriété de tuer les acariens présents dans les cultures fruitières, la viticulture, les cultures du 

houblon et les cultures des plantes d'ornement. Les acaricides spécifiques agissent pour la 

plupart en tant qu'inhibiteurs de croissance ou des mécanismes de respiration cellulaire 

(Berrah, 2011). 

L’application courante des acarides de synthèse est la méthode la plus utilisée dans les 

systèmes de production intensifs pour combattre ces ectoparasites. Cependant, les 

conséquences sur l'Homme et son environnement, la présence des souches d'acariens 

résistants aux acaricides ainsi que la rareté et le coût élevé des produits de bonne qualité sur 

les marchés locaux posent le problème de la recherche de solutions alternatives.  

Le recours à la phytothérapie par l'utilisation des huiles essentielles des plantes naturelles 

semble une solution (Pamo E Tedonkeng, 2004). 
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 Un certain nombre d'études ont démontré l’effet acaricide de l’HE de l’espèce Thymus 

vulgaris sur certains acariens (Tableau 14).    

Tableau 14 : Activités acaricides de l’HE de T. vulgaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

L’huile est active sur Varroa destructor des abeilles, acarien qui est à l’origine de la 

disparition de milliers d’abeilles en Algérie et dans le monde (Boutoba, 2013 ; Ghomari et 

al., 2014 ; Lamara, 2012). 

 Contre les acariens de maison D. farinae et D.pteronyssinus, l’HE de T. vulgaris a été 

testée  positivement en donnant des DL50 de 3,1 et 3,7 µg/cm
2 

respectivement (Chi-Hoon 

Lee et al., 2010). 

 Enfin l’effet acaricide  de l’huile de cette espèce a été évalué contre Tyrophagus 

putrescentiae la dose létale enregistrée était  de 10.2 g/cm
2
. 

 Les différentes activités biologiques observées chez l’espèce Thymus vulgaris sont 

dues à l’action de son composé majoritaire qui varie selon le chémotype de la plante, en effet 

c’est une espèce représentée par au moins huit chémotypes différents à savoir : Thymol, 

Carvacrol, Linalool, Géraniol, Thujanol, -Terpinéol, 1,8-cinéole, para-cymène. Ces 

composés majoritaires agissent  en association avec les composés  minoritaires  présents dans 

la plante.  

  Il faut savoir que l’activité d’une huile essentielle est souvent réduite à l’activité de 

ses composés majoritaires, ou ceux susceptibles d’être actifs. Toutefois, les composés 

minoritaires pourraient agir de manière synergique (Lahlou, 2004). 

 

Espèces cibles 

 

Références 

 

Dermatophagoides  farinae 

 

D. pteronyssinus, 

 

Varroa  destructor 

 

Tyrophagus  putrescentiae 

Chi-Hoon Lee et al., 2010 

 

Ghomari et al., 2014 

 

Jeong et al., 2008 

 

Arous, 2012 



 

 

 

 

 

 

 

Chapitre IV 

Le thym et Covid-19 
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IV- I La Covid-19 

 La Covid-19, une épidémie virale qui s’est déclenchée en Chine en 2019, est devenue 

une crise sanitaire mondiale. L’absence d’un vaccin adéquat contre SARS-CoV-2 a poussé les 

scientifiques à faire des recherches dans toutes les substances connues de la nature (Goetz, 

2020 In Hamdani et Houari, 2020) pour atténuer et guérir les symptômes de la maladie. 

 Les croyances ont joué un rôle dans toutes les épidémies et à toutes les époques 

(Zylberman, 2014). Partout dans le monde, on assiste à un attachement profond aux 

traditions populaires pour se protéger contre la maladie à coronavirus 2019 (Covid-19) : des 

amulettes au Mexique (Anonyme, 2020), de l’ail bouilli dans l’eau au Maghreb (Alvarez, 

2020), du pouvoir magique de quelques ingrédients antiviraux et antigrippaux dans la région 

de Ghardaïa en Algérie : thym, verveine, basilic, miel, huile d’olive, gingembre frais, armoise 

et cannelle (Hamdani et Houari, 2020). A la recherche de recettes traditionnelles, beaucoup 

croient dans le pouvoir miraculeux des plantes, renforçant leur immunité pour se protéger de 

la Covid-19 (Bouzabata, 2020). L’Organisation mondiale de la santé (OMS) encourage les 

pays en développement à intégrer dans leurs systèmes de santé officiels des remèdes à base de 

plantes dont les aspects, la sécurité, l’efficacité et la qualité sont garantis (Hamdani et 

Houari, 2020). 

Dans toute l’Algérie, des études ont été menées sur la pharmacopée traditionnelle et 

les pratiques médicales en général (Hamdani et Houari, 2020). L’étude qu’on a menée a 

montré l’importance des activités biologiques de l’espèce Thymus vulgaris, ce qui nous a 

encouragé à  faire un petit sondage  sur l’utilisation du thym commun (Thymus vulgaris) par 

la population de la Wilaya de Constantine et la commune de Oued - Athmania (Wilaya de 

Mila) au nord de l’Algérie pour traiter la Covid-19.   

IV-II  Matériels et méthodes       

 Une enquête est réalisée auprès d’une quarantaine de personnes volontaires (membres 

de  la famille, amis, étudiants et voisins) et de quelques herboristes de la wilaya de  

Constantine et de la commune de  Oued-Athmania (wilaya de Mila). 

 Un questionnaire est préparé et divisé en deux sections : une section contient des 

questions socio-économiques (âge, sexe, niveau d’éducation le plus élevé….) et la seconde 

section porte sur l’utilisation du thym seul ou associé à d’autres plantes contre la Covid-19 

(Annexe 1 et 2).  

 

https://www.scidev.net/afrique-sub-saharienne/sante/le-coronavirus/
https://www.scidev.net/afrique-sub-saharienne/environnement/eau/
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Les informations recueillies sur la plante médicinale étaient les suivantes : le nom, la 

partie de la plante utilisée, la méthode de préparation, la fréquence et la durée d’utilisation et 

enfin l’efficacité du traitement.  

IV- III  Résultats et discussion   

IV-III-1 Résultats et discussion du questionnaire de la population                                                                

 Les caractéristiques individuelles propres aux participants sont résumées dans 

l’annexe 1. La composition de l’échantillon final renferme 64,70 % de femmes et 35,29 % 

d’hommes sur un total de 40 personnes. La tranche d’âge des participants la plus dominante 

est comprise entre 18 et 35 ans (55,88 %), (20.58%) représente  la tranche d’âge entre 35 et 45 

ans, (17,64 %) entre 45 et 60 ans, enfin (5,88 %) ente 60 et 75 ans (figure 25). 

 

Figure 25 : Pourcentage de la tranche d’âge des participants  

Selon notre enquête on a remarqué que : 

 50% des personnes questionnées sont célibataires, 44.1% sont mariés et 5.88% sont 

veuves.  

 61.76% possèdent un  travail et 38.33%  sont sans travail. 

 61,67%  sont universitaires, 35,29%  ont le niveau secondaire et 2,94 % ont le niveau 

primaire. 

 88,23% se porte bien et 11.77% ont des maladies chroniques (Annexe 1) 

On a constaté que : 

 85,29 % utilisent le traitement pharmaceutique et naturel et 14,71% le traitement naturel 

seul (Figure 26). 

 88.23 % utilisent les feuilles du thym, 8.82% l’huiles essentielles du thym, et 2.94 %  

les feuilles et l’huiles essentielle (Figure 27). 
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 64,70 % des personnes utilisent le  thym sous forme de tisane, 26,47 % sous forme de 

tisane et vapeur et 8,82% sous forme de vapeur (Figure 28). 

 

 79.41% utilisent le thym associé à d’autres plantes tel que : le clou de girofle, 

l’eucalyptus, l’ail, le citron… et  20,59 %  utilisent le thym seul (Figure 29). 

 La durée du traitement avec le thym seul ou associé est de 30 jours pour                 

5,88 % de la population questionnée, 15 jours pour 32,35%, 10 jours pour 26,47 %, 7 

jours pour  17,64 % , 5 jours pour 5,88% et 3 jours pour 11,76% (Figure 30).  

 20,58 % des personnes ont remarqué que le thym (seul ou associé) a une grande 

efficacité pour traiter la Covid-19, 64,70 %   bonne efficacité, 11,76% faible efficacité 

et 2,94 %  aucune efficacité (Figure 31). 

 

 

Figure 26 : Type de traitement utilisé contre Covid-19 

 

 

Figure 27 : Partie du thym utilisée contre Covid-19 
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                             Figure 28 : Mode de préparation du thym contre Covid-19 

 

 

  

Figure 29 : Thym utilisé seul ou associé contre Covid-19   

 

 

Figure 30 : Durée du traitement au thym seul ou associé contre Covid-19   
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Figure 31 : Efficacité du traitement au thym seul ou associé contre Covid-19   

 

VI-III-2  Résultats et discussion du questionnaire des herboristes 

 Les caractéristiques individuelles propres aux herboristes sont résumées dans l’annexe 

2. La composition de l’échantillon final ne renferme que des hommes. La tranche d’âge des 

participants la plus dominante est comprise entre 18 et 35 ans (44,44 %), (22,22%)  représente  

la tranche d’âge entre 35 et 45 ans et (33,33 %) entre 45 et 60 ans. On a mené l’enquête 

auprès de cinq  herboristes dans la wilaya de Constantine et quatre herboristes dans la 

commune de Oued - Athmania de la wilaya de Mila.                                                                                                                          

 Selon notre enquête sur terrain on a remarqué que : 

 Les plantes médicinales sont présentes dans les herboristeries à 55.55% (figure 32).  

 Les plantes présentes dans les herboristeries sont dans la pluparts des cas  des plantes 

médicinales et aromatiques, plantes culinaires, herbes pour cosmétiques et épices 

alimentaires (Annexe 2). 

 On retrouve l’espèce thymus vulgaris (thym vulgaire) chez tous les herboristes 

(annexe 2). 

 Le thym est récolté dans différents endroits d’Algérie : wilaya El Bayadh, wilaya de 

Sétif, le Sahara, Wilaya de Jijel, grossistes de Sétif, villages, montagnes et campagnes 

de la wilaya de Mila (Annexe 2). 

 Le thym est vendu sous forme de feuilles fraiches ou sèches et sous forme d’huile 

essentielle (Annexe 2). 

 

 Selon les herboristes la consommation du thym pendant la pandémie du Covid-19 a 

beaucoup augmentée, 55,55%  représente une forte consommation,  22,22%  une 

consommation moyenne et 22,22% une faible consommation (Figure 33). 
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 L’efficacité du traitement au thym seul ou associé contre Covid-19 est très forte à 

44,44%, elle est moyenne à 44,44% et enfin 11 ,11% représente une faible efficacité 

(Figure 34). 

 

 

                               Figure 32 : Les plantes médicinales au niveau des herboristeries 

 

 

 

             

           Figure 33 : Consommation du thym pendant la pandémie Covid-19 
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Figure 34 : Efficacité du traitement au thym seul ou associé pendant la pandémie Covid-

19 

 A la lumière de tous ce qu’on vient de voir on peut dire que d’une part,  cette  enquête 

nous a permis de voir sur le terrain l’importance des plantes médicinales en général et de 

Thymus vulgaris (Thym vulgaire) en particulier chez la pluparts des personnes et des 

herboristes interrogés. Les deux se rejoignent pour indiquer que le thym est largement utilisé 

seul ou associé à d’autres plantes  dans le traitement de la Covid-19.  

 D’autre part et ayant donné une bonne efficacité pour lutter contre la Covid-19,  la 

demande de thymus vulgaris a fortement augmenté à la fois pour la prévention et le traitement 

contre la pandémie, ce qui a mené à une cueillette aveugle et anarchique de cette plante en 

effet, elle est cueillie par les consommateurs et les commerçants à partir des racines et avant la 

fin de sa croissance. Tout ceci menacera l’avenir de cette espèce, la rendra rare et augmentera 

son prix.  

 Enfin, depuis l’apparition de la pandémie Covid-19, beaucoup d’études et de 

recherches en Algérie et dans le monde (Benkhaira et al., 2021 ; Bouzabata, 2020 ; Catella 

et al., 2020 ;  Goetz, 2020 ; Hamdani et Houari, 2020) ont montré l’efficacité de l’espèce 

Thymus vulgaris pour se prémunir, se protéger et se traiter conter la pandémie  Covid-19, ce 

qui rejoint le résultat et la conclusion  de notre présente étude.  
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phytothérapie, au contraire, il a permis de montrer l'activité biologique des plantes 

médicinales et leur effic                                 ce qui a permis de réduire le recours 

aux traitements pharmaceutiques.  

  ’Algérie, avec sa vaste superficie, se caractérise par un c                               

               ’       Thymus vulgaris importante plante médicinale, largement utilisée et 

très répandue en Algérie et dans le monde.  

 Le travail que nous avons entrepris porte donc      ’                  b          de 

 ’                      ’       Thymus vulgaris  ’A       et des différentes régions du monde. 

   b             ’                                                                   y    -

chimique, de composition chimi      ’         b              ’         ’                      

pour se protéger de la Covid-19. 

 Le Thymus vulgaris algérien possède un rendement variant entre 1,2 % et 4,2 % 

comparable à celui trouvé chez la même espèce des autres régions du monde et qui varie entre 

0,25 % et 5 %.  

 Les propriétés organoleptiques et les paramètres physico chimiques des huiles 

essentielles de cette espèce que ce soit en Algérie ou ailleurs sont en accord avec ceux 

mentionnés par les normes AFNOR. La valeur des paramètres obtenus indiquent que les 

huiles sont en générale de bonne qualité. 

  ’       T. vulgaris                            ’A                                    

caractérisée par quatre chémotypes à savoir : thymol avec des teneurs variant entre                                

(30 % - 70 %), carvacrol avec des teneurs de (48,4 % - 83,8 %),  γ-terpinène (25,7%) et 

Linalool (82,88%). 

 Par ailleurs, la composition chimique de T. vulgaris récoltée est étudiée dans des 

endroits très éloignés géographiquement est pour la pluparts des espèces à chémotype thymol 

(30,86% – 64,45%), carvacrol (41,1% - 85%) et Linalool (39,21% – 60,55%). Toutefois  

 ’  tres chémotypes peuvent exister tel que γ-terpinène, p-cymène et bornéole.  

   ’       Thymus vulgaris et selon les différentes études et recherches établies 

en Algérie et ailleurs, présente une activité antibactérienne, antifongique, anti oxydante, 

insecticide et acaricide.  
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O               ’                           xy                                  

alimentaire, agent antifongique pour protéger les récoltes, réduire la croissance microbienne et 

comme insecticide et acaricide afin de palier aux difficultés rencontrées en agricultures. 

 Le rendement obtenu est  très intéressant                              ’           

                                  10     ’                                       13 99                             

(selon Amazon). On pourra donc              ’       Thymus vulgaris  dans la reprise de 

l'économie nationale comme une ressource naturelle renouvelable. 

 Enfin, Les résultats de notre sondage            ’                                   

interrogée utilise le thym (Thymus vulgaris)                     ’                           

pour se protéger contre la Covid-19. Il serait donc intéressant de développer cet axe de 

              ’                             y                                                  

dans notre pays. 
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ANNEXE 1 

Questionnaire de la population 
Nom                  

Prénom 

Sexe Age 

(ans) 

Situation 

familiale 

Situation 

sociale 

Niveau 

d’étude 

Maladies 

chroniques 

Avez-

vous 

eu   le 

corona 

virus 

Traitement 

Suivi 

Avez-

vous 

utilisé 

le 

thym 

Thym 

sous forme 

feuilles 

ou huile 

Comment 

l’avez-vous 

utilisé 

Seul 

ou associé 

Durée 

du 

traitement 

Efficacité 

du  

traitement 

au thym 

 

1 
M 

 
27 

célibataire 
Avec 
travail 

universitaire non Oui 
pharmaceutique 

et naturel 
oui feuilles Tisane 

Associée, avec 

(verveine, Miel, 
gingembre, et 

girofles) 

7 jours 
bonne 

efficacité. 

 

 

2 

M 27 célibataire 
Avec 

travail 
universitaire non Oui 

pharmaceutique 

et naturel 
 

oui feuilles Tisane 

associée avec 
(verveine, Miel, 

gingembre, et 

girofles) 

10 jours 
Bonne 

efficacité 

 
3 

M 55 marié 
Avec 
travail 

niveau 
secondaire 

non Oui 
pharmaceutique 

et naturel 
oui feuilles tisane Seule 15 jours 

Très bonne 
efficacité 

4 

 
F 23 célibataire 

Sans 

travail 
universitaire non Oui 

pharmaceutique 

et naturel 
oui feuilles tisane 

associée 

avec 
artémise 

03 jours 
faible 

efficacité 

5 

 
F 20 célibataire 

Sans 

travail 
universitaire non Oui 

pharmaceutique 

et naturel 
oui feuilles 

Vapeur 

et tisane 

Associée  avec 
(verveine, 

citron, 

miel) 

3 jours, et 

le 

traitement 
est toujours 

en cours 

j'ai remarqué 

une 
amélioration. 

 
6 

 

F 23 Célibataire 
Sans 

travail 
secondaire non Oui 

pharmaceutique 

et naturel 
oui feuilles tisane seule 10 jours 

bonne 

efficacité 

7 

 
F 32 mariée 

Sans 

travail 
secondaire Non Oui 

pharmaceutique 

et naturel 
oui feuilles 

vapeur et 

tisane 

associée avec 
(autre plantes 

médicinales) 

7 jours 
bonne 

efficacité 

8 M 29 Célibataire 
Avec 

travail 
secondaire Non Oui 

pharmaceutique 

et naturel 
oui feuilles tisane 

associé avec 

(autre plantes 
médicinales) 

7 jours 
très bonne 

efficacité 

9 M 38 Marié 
Avec 

travail 
secondaire Non Oui 

pharmaceutique 

et naturel 
oui feuilles tisane seule 3 jours 

faible 

efficacité 

 

 

 

 



Annexe 1 (suite) 

Questionnaire de la population  
 

Nom                  

Prénom 

Sexe Age 

(ans) 

Situation 

familiale 

Situation 

sociale 

Niveau 

d’étude 

Maladies 

chroniques 

Avez-

vous 

eu   le 

corona 

virus 

Traitement 

Suivi 

Avez-

vous 

utilisé 

le 

thym 

Thym 

sous forme 

feuilles 

ou huile 

Comment 

l’avez-vous 

utilisé 

Seul 

ou associé 

Durée 

du 

traitement 

Efficacité 

du  

traitement 

au thym 

10 M 28 célibataire 
Avec 

travail 
universitaire Non Oui 

pharmaceutique 

et naturel 
oui 

 
feuilles et 

huile 

essentielle 
 

tisane + 

cuillère 

d’huile 

dans l'eau 

associée avec 

(Haricots noirs 

et le citron) 

 

5 jours 

oui il y a une 

efficacité 

 

11 F 
19 

 
célibataire 

Sans 

travail 
universitaire Non Oui 

 

Naturel 
oui Feuilles 

vapeur et 

tisane 

associée avec 

(eucalyptus, 
Romarin ،

menthe, 

Gingembre, 
girofle) 

30 jours 

oui il y a une 

grande 
efficacité 

12 F 23 célibataire 
Sans 

travail 
universitaire Non Oui 

pharmaceutique 
et naturel 

oui 
 

Feuilles vapeur 

associée avec 

(girofle, 

Gingembre) 

7 jours 

non il n'y a 

pas 

d'efficacité 

13 

 

 

F 

 

23  

 

célibataire 

Sans 

travail 

 

universitaire 

 
non 

 

Oui 

 

 

Naturel 

 

oui 

 

Feuilles 

 
tisane 

 

associée avec 

autre plantes 

médicinales 
 

10 jours 

 

très bonne 
efficacité 

 

14 

 
F 23 célibataire 

Sans 

travail 
universitaire Non Oui 

pharmaceutique 

et naturel 
oui Feuilles tisane Seule 10 jours 

oui il y a une 

efficacité 

15 

 
M 

53 

 

 

marié 

Avec 

travail 

universitaire 

 

Tension 

 

Oui 

 

pharmaceutique 

et naturel 

oui 

 

 

Feuilles 

vapeur et 
tisane 

 

Seule 

 

15 jours 

 

 
faible 

efficacité 

16 
 

 
F 

 
25 

célibataire 
 

 

Sans 

travail 

 
universitaire 

 

B-
thalassémie 

majeure 

Oui 
 

pharmaceutique 

et naturel 

 

 
oui 

feuilles 
 

 
tisane 

 
seule 

 
3 jours 

très efficace 
surtout 

contre la 

toux 
 

 

17 

 
 

F 25 célibataire 
Avec 

travail 
universitaire Non Oui 

Naturel 

 
oui Feuilles 

vapeur et 

tisane 

 

associée avec    

(girofle, 

Gingembre) 

15 jours 
oui il y a une 

efficacité 

 

 



ANNEXE 1 (suite) 

Questionnaire de la population  
 

Nom                  

Prénom 

Sexe Age 

(ans) 

Situation 

familiale 

Situation 

sociale 

Niveau 

d’étude 

Maladies 

chroniques 

Avez-

vous 

eu   le 

corona 

virus 

Traitement 

Suivi 

Avez-

vous 

utilisé 

le 

thym 

Thym 

sous forme 

feuilles 

ou huile 

Comment 

l’avez-vous 

utilisé 

Seul 

ou associé 

Durée 

du 

traitement 

Efficacité 

du  

traitement 

au thym 

18 F 73  Veuve 
Sans 

travail 
Primaire Tension Oui 

pharmaceutique 

et naturel 

 

oui Feuilles 

vapeur et 

tisane 

 

associée avec 

(Cannelle, clous 

de girofle, 

costus) 

15 jours 

oui efficace 
avec le 

traitement 

pharmaceuti
que. 

19 F 23 célibataire 
Sans 

travail 
secondaire non Oui 

pharmaceutique 

et naturel 
 

oui Feuilles Tisane 

associée 

avec 
(citron) 

7 jours 
Bonne 

efficacité 

20 

 
F 

26 

 
célibataire 

Avec 

travail 
universitaire non Oui 

pharmaceutique 
et naturel 

 

oui Feuilles 
tisane et 

vapeur 

Associer 

avec 

clous de girofle, 
zeste d'orange.. 

15 jours 
Bonne 

efficacité 

21 

 
M 56 marié 

avec 

travail 
universitaire non Oui 

pharmaceutique 

et naturel 
 

oui Feuilles Tisane 
Associer  avec 

la menthe 
10 jours Très bonne 

22 

 
F 22 célibataire 

Sans 

travail 
universitaire non Oui 

pharmaceutique 

et naturel 
 

oui Huile vapeur 
Thym  avec 

clous de girofle 

7 jours 

jusqu'à 15 
jours 

Bonne 

23 
 

F 
 

 
26 

célibataire 
 

Sans 
travail 

 
universitaire 

 
non 

 
Oui 

pharmaceutique 

et naturel 

 

 
oui 

 
Feuilles 

tisane et 
vapeur 

Associer  avec 

le citron 

 

 
10 jours 

 
Bonne 

24 
 

F 36 mariée 
Avec 
travail 

universitaire non Oui 

pharmaceutique 

et naturel 

 

oui Feuilles 
tisane et 
vapeur 

Associer  avec 
clous de girofle, 

15 jours Bonne 

25 

 
F 40 mariée 

Avec 

travail 
universitaire non Oui 

pharmaceutique 
et naturel 

 

oui Feuilles Tisane 
Associer  avec 
le citron et le 

girofle 

7 jours Bonne 

 

 

26 

F 

 

61 

 

mariée 

 

Avec 

travail 

 

universitaire 

 

 

Non 

 

 

 

oui 

pharmaceutique 

et naturel 

 

 

 

oui 

 

Feuilles et 

huile 

tisane + 

cuillère 

d’huile 

dans l'eau 

Associer 
avec 

 

la menthe 
 

15 jours 

 

Bonne 

 

 

 



ANNEXE 1 (suite) 

Questionnaire de la population  
 

Nom                  

Prénom 

Sexe Age 

(ans) 

Situation 

familiale 

Situation 

sociale 

Niveau 

d’étude 

Maladies 

chroniques 

Avez-

vous 

eu   le 

corona 

virus 

Traitement 

Suivi 

Avez-

vous 

utilisé 

le 

thym 

Thym 

sous forme 

feuilles 

ou huile 

Comment 

l’avez-vous 

utilisé 

Seul 

ou associé 

Durée 

du 

traitement 

Efficacité 

du  

traitement 

au thym 

27 

 

F 
 

 

31 mariée 
Sans 

travail 
secondaire non Oui 

Naturel 

 
oui Feuilles Tisane 

Associer avec le 

girofle et citron 
5 jours Bonne 

28 M 41 marié 
avec 

travail 
secondaire non oui Naturel Oui Feuilles vapeur 

Associé à la 

menthe et au 
gingembre 

10 jours 

Oui efficace  
en particulier 

l'état du goût 

et de l'odorat 
 

 

 

29 F 47 mariée 
Avec 

travail 
universitaire stress oui 

pharmaceutique 
et naturel 

 

oui 
Feuilles et 

huile 

(Tisane, + 
huile de 

Tao) 

Associé avec 

eucalyptus 
30 jours Moyenne 

30 
 

F 36 mariée 
avec 

travail 
secondaire Non oui 

pharmaceutique 

et naturel 

 

oui Feuilles Tisane seule 
plus que 
15 jours 

Le thym seul 
ne suffit pas, 

il faut 

prendre des 
médicaments 

31 

 
M 57 marié 

avec 

travail 
secondaire Non oui 

pharmaceutique 

et naturel 
 

oui Feuilles Tisane 
associée  avec    

(girofle, citron) 
15 jours 

très bonne 

efficacité 

32 

 
F 52 veuve 

avec 

travail 
universitaire Non oui 

pharmaceutique 

et naturel 
oui Feuilles Tisane 

associée avec le 

citron 
15 jours 

bonne 

efficacité 

33 
 

M 24 marié 
avec 

travail 
secondaire Non oui 

pharmaceutique 
et naturel 

oui Feuilles Tisane associé 10 jours Bonne 

34 M 40 marié 
avec 

travail 
secondaire Non oui 

pharmaceutique 

et naturel 
oui Feuilles Tisane 

associée avec le 
girofle le miel 

le citron 

10 jours 

Avec des 

médicaments

, l'état s'est 
amélioré 

 

 

 

 



ANNEXE 2 

Questionnaire des herboristes 

Nom Prénom 

de 

l’herboriste 

 

Age 

 

(ans) 

Nom de 

 

L’herboristerie 

Lieu  de 

 

L’herboristerie 

Type 

d’herbes 

existantes 

Est-ce qu’il 

ya  beaucoup 

d’herbes 

médicinales 

Le 

thym 

en  

fait-il 

parti 

D’où 

 provient  

le thym 

Forme du 

thym utilisée 

Huile ou 

Sèche 

La 

consommation  

du thym a-t-elle  

augmenté   

après le corona 

( % ) 

Efficacité du   

traitement 

au thym 

 
1 

 

54 les amandiers 
19, rue Boudjeriyou 

Constantine 

herbes médicinales 
et épices 

alimentaires 

+++++ Oui 
Wilaya 

El Bayadh 
Feuilles +++ ++++ 

 
2 

 

 

34 Magasin el hadj 
19, rue chevalier 

Constantine 

herbes médicinales 

et épices 
alimentaires 

+++++ Oui 
Sétif 

(Aïn Oulmene). 

huiles et 

feuilles 
+++++ +++++ 

3 
 

 

27 Herbes médicinales 
Rue chevalier 

Constantine 

herbes médicinales 
et épices 

alimentaires 

++++ Oui 
Sétif 

Sahara 

huiles et 

feuilles 
++++ ++++ 

 
4 

 

 

36 
Herbes et épices 

Kasr el Bey 

Rue  chevalier 

Constantine 

herbes médicinales 

et épices 
alimentaires 

+++ Oui 
Jijel 

Sahara 

feuilles et 

huiles 
distillée 

+++++ +++++ 

 

5 
53 herbes et épices 

Centre de Bekira 

Constantine 

herbes médicinales 
et épices 

alimentaires 

++++ Oui 
Beni Hmiden 

(Constantine) 
Huile et sèche ++++ ++++ 

6 

 

 

34 
Mentoudjet 
el-Tabiaa" 

Bou-senna Ahmed 

 

Oued  Athmania 

Plantes médicinales 
Plant aromatiques 

plante culinaire 

Les herbes pour les 
cosmétiques 

+++ Oui 

Montagnes 

de la wilaya 

de Sétif 

sèche huiles 
et fraîche 

+++++ +++++ 

7 
 

 

33 

 

Mamlakat 

El-aacheb  wa 
Tawabil 

Rue  Belghimouz 

Selima 

 

Oued Athmania 

 

 
 

Plantes médicinales 

aromatiques 
culinaire 

Les herbes pour 

les cosmétiques 

 

 

 

+++ Oui 

 
 

Les grossistes 

de Sétif 
 

 

 

 

 

Huile et  
feuilles 

sèches 

+++ +++ 

 

 



ANNEXE 2 (suite) 

Questionnaire des herboristes 

 

Nom Prénom 

de 

l’herboriste 

 

Age 

 

(ans) 

Nom de 

 

L’herboristerie 

Lieu  de 

 

L’herboristerie 

Type 

d’herbes 

existantes 

Est-ce qu’il 

ya  beaucoup 

d’herbes 

médicinales 

Le 

thym 

en  

fait-il 

parti 

D’où 

 provient  

le thym 

Forme du 

thym utilisée 

Huile ou 

Sèche 

La 

consommation  

du thym a-t-elle  

augmenté   

après le corona 

( % ) 

Efficacité du   

traitement 

au thym 

8 

 
 

39 Bayt  El-Tabiaa 

Rue 1er  Novembre 

 

Oued Athmania 

 

Plantes 

médicinales 

aromatiques 
culinaire 

Les herbes 

pour 
les cosmétiques 

 

 
 

 

 

+++++ Oui 

récoltée de 

(Ferdjioua , 
Ouled-elkaim, 

Jabel-aqab 

wilaya de Mila) 
 

 

 
 

Huile et  

feuilles 
sèches 

+++++ +++++ 

9 

 
53 "Dar el-aacheb" 

Rue  Belghimouz 

Selima 
 

Oued-Athmania 

Plantes médicinales 

aromatiques 

culinaires 
Les herbes pour s 

cosmétiques 

 

+++ Oui 

Recolté dans les 

Villages et 

campagnes  de 

la wilaya de 
Mila 

Huile et 

feuilles  

sèches 

+++++ ++++ 

 
+++++ : Très  forte efficacité        +++++   Présence importante       +++++   Forte consommation 

++++ :    Moyenne efficacité          ++++    Grande présence             ++++     Moyenne consommation 

+++   :    Faible efficacité                +++       Faible présence              +++       Faible consommation 

 
 



 

 

Résumé  

 Le travail de notre recherche porte sur l’étude chimique et biologique de l’huile 

essentielle de l’espèce Thymus vulgaris d’Algérie et des différentes régions du monde. Le but 

visé est d’effectuer une comparaison en termes, de rendement, de propriétés physico-

chimiques, de composition chimique, d’activité biologique et d’évaluer l'étendue de 

l’utilisation de cette plante et son efficacité contre le virus du Covid-19 

 Le Thymus vulgaris algérien possède un rendement variant entre 1,2 % et 4,2 % 

comparable à celui trouvé chez la même espèce des autres régions du monde.  Les propriétés 

organoleptiques et les paramètres physico chimiques des huiles essentielles de cette espèce 

que ce soit en Algérie ou ailleurs sont conformes aux normes AFNOR.  

 La composition chimique de l’espèce algérienne est à chémotype thymol, carvacrol,               

γ-terpinène et Linalool ce qui est retrouvé chez la majorité des espèces dans différents pays. 

Toutefois, d’autres chémotypes peuvent exister. 

 L’huile essentielle de Thymus vulgaris possède des propriétés biologiques très 

importantes, elle peut être antibactérienne, antifongique, anti oxydante, insecticide et 

acaricide. Ce qui  confirme l’importance de l’huile de cette espèce en agriculture, en industrie 

alimentaire et en pharmacie. 

 Enfin, et selon notre sondage, l’huile essentielle de Thymus vulgaris est très utilisée 

pour se protéger de la Covid-19, il serait donc intéressant de développer cet axe de recherche 

et d’utiliser cette huile comme moyen de prévention et de traitement contre ce fléau dans 

notre pays. 

 

Mots clés : Thymus vulgaris, propriétés physicochimiques, propriétés biologiques, Covid-19. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Abstract 

 The work of our research focuses on the chemical and biological study of the essential 

oil of the species Thymus vulgaris from Algeria and from different regions of the world.                 

The aim is to make a comparison in terms of yield, physicochemical properties, chemical 

composition, biological activity and to assess the extent of use of this plant and its efficacy 

against the virus of Covid-19.   

 The Algerian Thymus vulgaris has a yield varying between 1,2% and 4,2% 

comparable to that found in the same species in other regions of the world. The organoleptic 

properties and physicochemical parameters of essential oils species, whether in Algeria or 

elsewhere, comply with AFNOR standards.   

 The chemical composition of the Algerian species is thymol, carvacrol, γ-terpinene 

and Linalool chemotype, which is found in the majority of species in different countries. 

However, other chemotypes may exist.  

 The essential oil of Thymus vulgaris has very important biological properties; it can be 

antibacterial, antifungal, antioxidant, insecticidal and acaricidal. This confirms the importance 

of the oil of this species in agriculture, food industry and pharmaceuticals. 

 Finally, and according to our survey, the essential oil of Thymus vulgaris is widely 

used to protect against Covid-19, it would therefore be interesting to develop this line of 

research and to use this oil as a means of prevention and treatment against this scourge in our 

country.  

 

Keywords: Thymus vulgaris, physicochemical properties, biological properties, Covid-19.   



 

 

 التلخيص

 ٚخًحٕر بحثُا فٙ ْذا انعًم حٕل انذراطت انكًٛٛائٛت ٔانبٕٛنٕجٛت نهشٚج الأطاطٙ نُٕع " انشعخز انشائع" يٍ

انجشائز ٔيٍ يخخهف يُاطك انعانى. انٓذف يُّ ْٕ إجزاء يمارَت يٍ حٛذ انًزدٔد، ٔانخصائص انفٛشٚائٛت ٔانكًٛٛائٛت، 

 .91-ٔانخزكٛب انكًٛٛائٙ، ٔ انُشاط انبٕٛنٕجٙ ٔحمٛٛى يذٖ اطخخذاو ْذِ انُبخت ٔفعانٛخٓا ضذ فٛزٔص كٕفٛذ

٪ يمارَت بخهك انًٕجٕدة يٍ َفض انُٕع فٙ يُاطك أخزٖ 2.1٪ ٔ 9.1ٚخزأح إَخاج انشعخز انشائع انجشائز٘ بٍٛ 

حخٕافك انخصائص انحظٛت ٔانًعاٚٛز انفٛشٚائٛت ٔانكًٛٛائٛت نهشٕٚث الأطاطٛت نٓذا انُٕع، طٕاء فٙ انجشائز أٔ فٙ  يٍ انعانى

 . AFNOR يعاٚٛز أ٘ يكاٌ آخز، يع

ْٙ َفض الأًَاط انكًٛٛائٛت حزبُُٕٛٛنُٛانٕل، ٔ-ا، بٛخ انخزكٛب انكًٛٛائٙ نلإَٔاع انجشائزٚت ْٕ انثًٕٛل ، كارفاكزٔل

 .انًخٕاجذة فٙ غانبٛت الإَٔاع فٙ يخخهف انبهذاٌ، يع ٔجٕد أًَاط كًٛٛائٛت أخزٖ

ٚحخٕ٘ انشٚج الأطاطٙ نهشعخز انشائع عهٗ خصائص بٕٛنٕجٛت يًٓت جذًا ، حٛذ ًٚكٍ أٌ ٚكٌٕ يضادًا نهبكخٛزٚا 

ة، يبٛذًا نهحشزاث، ٔيبٛذًا نهمزاد. ْٔذا يا ٚؤكذ لًٛت سٚج ْذا انُٕع فٙ انشراعت، صُاعت يضادًا نهفطزٚاث، يضادًا نلأكظذ

 .الأغذٚت ٔ الأدٔٚت

،  91أخٛزًا ، ٔٔفماً لاطخعلايُا ، فئٌ انشٚج الأطاطٙ نهشعخز انشائع ٚظخخذو عهٗ َطاق ٔاطع نهحًاٚت يٍ كٕفٛذ_

ٚت ٔانعلاج يٍ ْذِ اٜفت الأبحاد ٔاطخخذاو ْذا انشٚج كٕطٛهت نهٕلا نذنك طٛكٌٕ يٍ انًثٛز نلاْخًاو حطٕٚز ْذا انُٕع يٍ

 فٙ بلادَا.

 

 .91-انشعخز انشائع، انخصائص انفٛشٕٚكًٛٛائٛت، انخصائص انبٕٛنٕجٛت، كٕفٛذ الكلمات المفتاحية:
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Résumé : 

Le but de ce travail est d’effectuer une comparaison en termes, de rendement, de propriétés physico-chimiques, de 

composition chimique, d’activité biologique et d’évaluer l'étendue de l’utilisation de cette plante et son efficacité contre 

le virus du Covid-19.              

Le Thymus vulgaris algérien possède un rendement variant entre 1,2 % et 4,2 % comparable à celui trouvé chez la 

même espèce des autres régions du monde. Les propriétés organoleptiques et les paramètres physico chimiques des 

huiles essentielles de cette espèce que ce soit en Algérie ou ailleurs sont conformes aux normes AFNOR.          

La composition chimique de l’espèce algérienne est à chémotype thymol, carvacrol, γ-terpinène et Linalool ce qui est 

retrouvé chez la majorité des espèces dans différents pays. Toutefois, d’autres chémotypes peuvent exister.  

L’huile essentielle de Thymus vulgaris possède des propriétés biologiques très importantes, elle peut être 

antibactérienne, antifongique, anti oxydante, insecticide et acaricide. Ce qui  confirme l’importance de l’huile de cette 

espèce en agriculture, en industrie alimentaire et en pharmacie. 

Enfin, et selon notre sondage, l’huile essentielle de Thymus vulgaris est très utilisée pour se protéger de la Covid-19, il 

serait donc intéressant de développer cet axe de recherche et d’utiliser cette huile comme moyen de prévention et de 

traitement contre ce fléau dans notre pays. 

Mots clés : Thymus vulgaris, propriétés physicochimiques, propriétés biologiques, Covid-19               
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