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Résumé 

Le romarin est depuis longtemps reconnu pour ses propriétés médicinales et ses 

multiples applications thérapeutiques. L’étude de ses propriétés biologiques s’avère 

nécessaire pour valoriser son potentiel thérapeutique. C’est dans ce contexte que s’inscrit 

cette étude qui consiste en une caractérisation phytochimique suivie d’une évaluation de ses 

propriétés biologiques. 

Le criblage phytochimique montre que les extraits aqueux des échantillons prélevés de 

la région dite Harmla « sougueur », présentent des teneurs élevées en polyphénols par rapport 

aux extraits éthanoliques, et affichent respectivement, des teneurs de 109.30 µg. EqAG/mg et 

64.49 µg. EqAG/mg. L’extrait éthanolique de la partie des feuilles de Karman présente une 

teneur de 146.19 µg. EqAG/mg, tandis que celle de Harmla est de 64.49 µg. EqAG/mg. 

D’un autre côté, les extraits éthanoliques de feuilles de Karman ont une concentration 

de 23,55 µg. EqAG/mg, en flavonoïdes tandis que les extraits aqueux correspondants 

affichent une concentration de 11,41 µg. EqAG/mg, et l'extrait éthanolique de feuilles de 



Karman affiche une concentration de 23,55 µg. EqAG/mg, tandis que celle de Harmla est de 

12,22 µg. EqAG/mg. 

La teneur en tanins, on constate pour la région de Harmla que la teneur moyenne en 

tanins est plus élevée dans l'extrait éthanolique que dans l'extrait aqueux, aussi bien pour les 

feuilles 58.46 µg. EqAG/mg contre 55.76 µg. EqAG/mg que pour les tiges 43.59 µg. 

EqAG/mg contre 44.88 µg. EqAG/mg. Concernant la région Karman. Les feuilles extraites à 

l'eau présentent une teneur moyenne en tanins relativement faible 14.57 µg. EqAG/mg, tandis 

que les feuilles extraites à l'éthanol ont une teneur moyenne beaucoup plus élevée 55.29 µg. 

EqAG/mg.  

A propos des résultats de l'activité antioxydante du romarin évalué par l'IC50% pour 

les différents extraits ont montré que dans la région Karman, les extraits éthanoliques 

présentent des valeurs d'IC50% plus faibles que les extraits aqueux, D’autre part, les valeurs 

d'IC50% sont plus élevées pour les extraits aqueux par rapport aux extraits éthanoliques. 

Concernant l’activité antibactérienne une sensibilité de certaines souches bactériennes 

(Gram+et Gram-) aux différents extraits. 

Quant à l’activité hémolytique une diminution du pourcentage d'hémolyse à mesure 

que la concentration diminue et que le facteur de dilution augmente. A cet effet, les 

pourcentages d'hémolyse pour la région Harmla sont généralement plus faibles que ceux de la 

région Karman. 

 

Abstract 

Rosemary has long been recognized for its medicinal properties and its various 

therapeutic applications. The study of its biological properties is necessary to enhance its 

therapeutic potential. This study consists of phytochemical characterization followed by an 

evaluation of its biological properties. 

Phytochemical screening shows that the aqueous extracts of the samples collected 

from the Harmla region "sougueur" have higher polyphenol content compared to the ethanolic 

extracts, with respective levels of 109.30 µg GAE/mg and 64.49 µg GAE/mg. The ethanolic 

extract of Karman leaves has a content of 146.19 µg GAE/mg, while Harmla has a content of 

64.49 µg GAE/mg. 

On the other hand, the ethanolic extracts of Karman leaves have a concentration of 

23.55 µg QE/mg in flavonoids, while the corresponding aqueous extracts display a 

concentration of 11.41 µg QE/mg. The ethanolic extract of Karman leaves has a concentration 

of 23.55 µg QE/mg, while Harmla has a concentration of 12.22 µg QE/mg. 



Regarding tannin content, it is observed that the average tannin content is higher in the 

ethanolic extract than in the aqueous extract, both for leaves (58.46 µg GAE/mg vs. 55.76 µg 

GAE/mg) and stems (43.59 µg GAE/mg vs. 44.88 µg GAE/mg) in the Harmla region. For the 

Karman region, water-extracted leaves have relatively low tannin content (14.57 µg 

GAE/mg), while ethanol-extracted leaves have a much higher average content (55.29 µg 

GAE/mg). 

As for the antioxidant activity of rosemary evaluated by IC50%, the different extracts 

showed that in the Karman region, ethanolic extracts have lower IC50% values compared to 

the aqueous extracts. On the other hand, IC50% values were higher for the aqueous extracts 

compared to the ethanolic extracts. 

Regarding the antibacterial activity, certain bacterial strains (Gram+ and Gram-) showed 

sensitivity to the different extracts. 

Regarding hemolytic activity, there was a decrease in the percentage of hemolysis as 

the concentration decreased and the dilution factor increased. In this regard, the percentages 

of hemolysis for the Harmla region were generally lower than those of the Karman region. 

 

 

 

 

 



 ملخѧѧѧص

 .لطالمѧѧѧѧѧѧѧا تѧѧѧѧѧѧѧم التعѧѧѧѧѧѧѧرف علѧѧѧѧѧѧѧى روزمѧѧѧѧѧѧѧاري لخصائصѧѧѧѧѧѧѧها الطبيѧѧѧѧѧѧѧة وتطبيقاتهѧѧѧѧѧѧѧا العلاجيѧѧѧѧѧѧѧة المتعѧѧѧѧѧѧѧددة

 دراسѧѧѧѧѧѧة خصائصѧѧѧѧѧѧه البيولوجيѧѧѧѧѧѧة ضѧѧѧѧѧѧرورية لتعظيѧѧѧѧѧѧم إمكاناتѧѧѧѧѧѧه العلاجيѧѧѧѧѧѧة. فѧѧѧѧѧѧي هѧѧѧѧѧѧذا السѧѧѧѧѧѧياق، تتكѧѧѧѧѧѧون هѧѧѧѧѧѧذه

 .توصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧيف كيميѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧائي نبѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاتي يتبعѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧه تقييѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧم لخصائصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧه البيولوجيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة الدراسѧѧة مѧѧن

 «Harmla «sougueur يظُهر الفحص الكيميائي النباتي أن المستخلصات المائية للعينات المأخوذة من منطقة

 تحتѧѧѧѧѧѧѧѧوي علѧѧѧѧѧѧѧѧى محتويѧѧѧѧѧѧѧѧات عاليѧѧѧѧѧѧѧѧة مѧѧѧѧѧѧѧѧن البوليفينѧѧѧѧѧѧѧѧول مقارنѧѧѧѧѧѧѧѧة بالمستخلصѧѧѧѧѧѧѧѧات الإيثانوليѧѧѧѧѧѧѧѧة، وتعѧѧѧѧѧѧѧѧرض

109.30علѧѧѧѧѧѧى التوالѧѧѧѧѧѧي محتويѧѧѧѧѧѧات  } g. EqAG/mg 64.49و } g. EqAG/mg. نѧѧѧѧѧѧѧل مѧѧѧѧѧѧѧتخلص الإيثيѧѧѧѧѧѧѧمس 

146.19الجѧѧزء الورقѧѧي مѧѧن كرمѧѧان هѧѧو  } g. EqAG/mg، ن أنѧѧѧѧي حيѧѧѧѧف Harmla  64.49هو } g. 

EqAG/mg. 

23.55مѧѧѧѧѧن ناحيѧѧѧѧѧة أخѧѧѧѧѧرى، فѧѧѧѧѧإن المستخلصѧѧѧѧѧات الإيثانوليѧѧѧѧѧة مѧѧѧѧѧن أوراق كرمѧѧѧѧѧان لهѧѧѧѧѧا تركѧѧѧѧѧيز  } g. 

EqAG/mg، مѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة الѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧات المائيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧا المستخلصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧد بينمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧالفلافونوي 11.41قابلѧѧѧѧѧѧة لهѧѧѧѧѧѧا تركѧѧѧѧѧѧيز   $ g. 

EqAG/mg،  يزѧѧѧѧѧѧѧه تركѧѧѧѧѧѧѧان لѧѧѧѧѧѧѧك أوراق كرمѧѧѧѧѧѧѧتخلص إيثانوليѧѧѧѧѧѧѧ23.55ومس } g. EqAG/mg، اѧѧѧѧѧѧѧѧѧبينم 

Harmla's 12.22} g. EqAG/mg. 

يظُهر محتوى التانين في منطقة هارملا أن متوسط محتوى التانين أعلى في المستخلص الإيثانولي منه في المستخلص 

5المѧѧѧائي، وكلاهمѧѧѧا لѧѧѧلأوراق  8.46 ~ g. EqAG/mg  55.76مقابل ~ g. EqAG/mg  43.59بالنسبة للسيقان} 

g. EqAG/mg  44.88مقابل ~ g. EqAG/mg.  فيما يتعلق بمنطقة كرمان. الأوراق المستخرجة بالماء لها متوسط

 فѧѧѧѧѧѧѧي حيѧѧѧѧѧѧѧن أن الأوراق المسѧѧѧѧѧѧѧتخرجة بالإيثѧѧѧѧѧѧѧانول لهѧѧѧѧѧѧѧا ،g. EqAG/mg {14.57محتوى تانين منخفض نسبيًا يبلغ 

م 55.29حتѧѧѧѧѧѧوى متوسѧѧѧѧѧѧط أعلѧѧѧѧѧѧى بكثѧѧѧѧѧѧѧير   ~ g. EqAG/mg. 

 لمختلѧѧѧѧѧѧѧѧѧف IC50٪ فيمѧѧѧѧѧѧѧا يتعلѧѧѧѧѧѧѧق بنتѧѧѧѧѧѧѧائج النشѧѧѧѧѧѧѧاط المضѧѧѧѧѧѧѧاد للأكسѧѧѧѧѧѧѧدة لإكليѧѧѧѧѧѧѧل الجبѧѧѧѧѧѧѧل الѧѧѧѧѧѧѧذي قيمѧѧѧѧѧѧѧه

50المستخلصѧѧѧѧѧѧات أظهѧѧѧѧѧѧرت أن المستخلصѧѧѧѧѧѧات الإيثانوليѧѧѧѧѧѧѧة فѧѧѧѧѧѧѧي منطقѧѧѧѧѧѧѧة كرمѧѧѧѧѧѧѧان لهѧѧѧѧѧѧѧا قيѧѧѧѧѧѧѧم أقѧѧѧѧѧѧѧل بنسѧѧѧѧѧѧѧبة  ٪ 

 .مѧѧѧѧѧѧѧن المستخلصѧѧѧѧѧѧѧات المائيѧѧѧѧѧѧѧة

 لمختلѧѧѧѧѧѧѧѧѧف IC50٪ كسѧѧѧѧѧدة لإكليѧѧѧѧѧل الجبѧѧѧѧѧل الѧѧѧѧѧذي قيمѧѧѧѧѧهفيمѧѧѧѧѧѧѧѧا يتعلѧѧѧѧѧѧѧѧق بنتѧѧѧѧѧѧѧѧائج النشѧѧѧѧѧѧѧѧاط المضѧѧѧѧѧѧѧѧاد لѧѧѧѧѧѧѧѧلأ

 أقѧل مѧن IC50٪ المستخلصѧѧѧѧѧѧات أظهѧѧѧѧѧѧرت أن المستخلصѧѧѧѧѧѧات الإيثانوليѧѧѧѧѧѧة فѧѧѧѧѧѧي منطقѧѧѧѧѧѧة كرمѧѧѧѧѧѧان لهѧѧѧѧѧѧا قيѧѧѧѧѧѧم

 أعلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧى بالنسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧبة للمستخلصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧات المائيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة IC50٪ المستخلصѧѧѧѧѧات المائيѧѧѧѧѧة، ومѧѧѧѧѧن ناحيѧѧѧѧѧة أخѧѧѧѧѧرى، فѧѧѧѧѧإن قيѧѧѧѧѧم

 .منهѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧا بالنسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧبة للمستخلصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧات الإيثانوليѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة

 ط المضѧѧѧѧѧѧѧѧѧاد للبكتيريѧѧѧѧѧѧѧѧѧا، هنѧѧѧѧѧѧѧѧѧاك حساسѧѧѧѧѧѧѧѧѧية لسѧѧѧѧѧѧѧѧѧلالات بكتيريѧѧѧѧѧѧѧѧѧة معينѧѧѧѧѧѧѧѧѧةفيمѧѧѧѧѧѧѧѧѧا يتعلѧѧѧѧѧѧѧѧѧق بالنشѧѧѧѧѧѧѧѧѧا

(Gram + و Gram -) اتѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧف المستخلصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلمختل. 

 أمѧѧѧѧѧѧѧا بالنسѧѧѧѧѧѧѧبة للنشѧѧѧѧѧѧѧاط الانحلالѧѧѧѧѧѧѧي، فѧѧѧѧѧѧѧإن النسѧѧѧѧѧѧѧبة المئويѧѧѧѧѧѧѧة لانحѧѧѧѧѧѧѧلال الѧѧѧѧѧѧѧدم تنخفѧѧѧѧѧѧѧض مѧѧѧѧѧѧѧع انخفѧѧѧѧѧѧѧاض

 التركѧѧѧѧѧيز وزيѧѧѧѧѧادة عامѧѧѧѧѧل التخفيѧѧѧѧѧف. ولهѧѧѧѧѧذا الغѧѧѧѧѧرض، فѧѧѧѧѧإن النسѧѧѧѧѧب المئويѧѧѧѧѧة لانحѧѧѧѧѧلال الѧѧѧѧѧدم فѧѧѧѧѧي منطقѧѧѧѧѧة

 .أقѧѧѧل عمومѧѧѧا مѧѧѧن النسѧѧѧب المئويѧѧѧة فѧѧѧي منطقѧѧѧة كرمѧѧѧان حرملѧѧة
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Les plantes médicinales ont joué un rôle crucial dans la médecine traditionnelle, et 

l'OMS reconnaît leur importance en tant que soins de santé primaires, avec près de 80% de la 

population mondiale utilisant des préparations à base de plantes (OMS, 2002). 

Parmi les plantes médicinales largement utilisées, le romarin occupe une place de 

choix en raison de ses propriétés médicinales et ses multiples applications thérapeutiques, il 

est largement utilisé dans le monde entier en raison de ses bienfaits pour la santé humaine, 

notamment ses propriétés antioxydantes, antimicrobiennes et anti-inflammatoires. 

Le romarin est plante herbacée vivace de la famille des Lamiacées, répandue dans la 

région méditerranéenne spécialement au sud de l’Espagne, la France, l’Italie, la Grèce la 

Turquie  et au nord de l’Afrique.  

L’Algérie possède un cortège floristique riche et variée, le romarin faisant partie ce 

cortège  est reparti entre l’est et l’ouest dans différentes étages bioclimatique et édaphiques 

avec l’existence de plusieurs variétés cultivées et sauvages.  

Cette étude vise à caractériser du point de vue phytochimique le romarin provenant de 

différentes régions  et ensuite évaluer ses propriétés biologiques particulièrement l’effet 

antioxydant, l’effet anti-hémolytique et enfin l’effet antimicrobien. 
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1. Généralités : 

Le romarin est un membre de la famille des Lamiacées, également connue sous le nom 

des Labiées, représentant le genre Rosmarinus qui ne comprend qu'une seule espèce nommée 

Rosmarinus officinales Linnaeus, bien qu'il existe de nombreuses variétés. Des travaux 

antérieurs ont mentionné d'autres espèces de romarin telles que Rosmarinus Tournefort ii en 

Afrique du Nord (Bouhaddouda, 2016). La famille des Lamiacées tire son nom du mot latin 

"labium" qui signifie "lèvre", en référence à la forme caractéristique de ses corolles. Cette 

famille, appartenant à l'ordre des Lamiales, est l'une des premières familles reconnues par les 

botanistes et comprend environ 260 genres et plus de 6500 espèces (Spichiger et al., 2004). Il 

est intéressant de noter que 40% des espèces de la famille des Lamiacées contiennent des 

composés aromatiques (Verse k, 2007). 

2. Usage traditionnel du romarin : 

 Dans le monde 

Le romarin, une plante aromatique et médicinale aux multiples bienfaits, est utilisée 

depuis des siècles dans des pratiques traditionnelles à travers le monde. Son utilisation 

remonte à l'Antiquité, où il était considéré comme une plante sacrée aux propriétés 

thérapeutiques (Chevallier, 2016). Dans les traditions médicinales anciennes, le romarin était 

utilisé pour traiter une variété de maux, allant des troubles digestifs aux affections 

respiratoires en passant par les douleurs musculaires et les problèmes de peau. 

Dans la Grèce antique, le romarin était associé à la mémoire et à la clarté mentale, et 

les étudiants portaient des couronnes de romarin lors des examens pour stimuler leur 

concentration. En Égypte, il était utilisé pour embaumer les corps et comme encens lors de 

rituels religieux. En Inde, le romarin était réputé pour ses propriétés anti-inflammatoires et 

analgésiques, et était utilisé dans la médecine ayurvédique (Chevallier, 2016). 

Les différentes utilisations traditionnelles du romarin dans le monde sont basées sur 

ses composés actifs, tels que les flavonoïdes, les huiles essentielles et les antioxydants, qui 

confèrent à la plante ses propriétés bénéfiques (Ernst, 2000). Les méthodes d'utilisation 

traditionnelles comprennent l'infusion, l'inhalation, les bains, les lotions et les massages. 
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 En  Algérie 

Le romarin est largement utilisé en Algérie, avec des variations dans ses utilisations 

selon les régions du pays. Dans l'ouest de l'Algérie, notamment à Oran et Mostaganem, le 

romarin est apprécié pour ses propriétés antispasmodiques et antiseptiques, où les feuilles de 

romarin sont infusées pour traiter la toux, la conjonctivite et les douleurs rhumatismales. Dans 

l'est de l'Algérie, à Batna, Biskra et Constantine, le romarin est utilisé pour des problèmes tels 

que l'asthénie, la migraine et les troubles digestifs. Les fleurs de romarin sont utilisées en 

infusion, en inhalation et en massage. Dans l’Oust de l'Algérie, notamment à Khenchela et 

Oum-el-Bouaghi, le romarin est réputé pour ses bienfaits sur le système cardiovasculaire, 

l'estomac et la vésicule biliaire, avec des feuilles de romarin utilisées en infusion, en extrait 

liquide séché et en eau distillée. Enfin, dans le nord de l'Algérie, notamment à Blida, Tlemcen 

et Tipaza, le romarin est utilisé pour ses propriétés antiseptiques et aromatiques, où les 

feuilles de romarin sont utilisées en infusion, en lotion et en eau de cologne. Ainsi, le romarin 

est une plante polyvalente, utilisée de différentes manières à travers l'Algérie pour ses 

bienfaits sur la santé et son utilisation culinaire (Mechetoun, A. 2014) (Ait Benamara, M. 

1996). 

3. Classification:  

La classification scientifique des espèces de romarin Rosmarinus officinales et Rosmarinus 

Tournefortii est la suivante (Govaerts, et al 2017) :  

Tableau 1. Classification scientifique des espèces de romarin 

 

Règne Plantae (Plantes) Plantae (Plantes) 

Division Magnoliophyta (Magnoliophytes) Magnoliophyta (Magnoliophytes) 

Classe Magnoliopsida (Dicotylédones) Magnoliopsida (Dicotylédones) 

Ordre Lamiales Lamiales 

Famille Lamiaceae (Lamiacées) Lamiaceae (Lamiacées) 

Genre Rosmarinus Rosmarinus 

Espèce Rosmarinus officinales Rosmarinus Tournefortii 
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4. Description : 

 R. officinalis : 

R. officinalis est un arbuste pouvant atteindre une hauteur de 2 mètres. Cette plante se 

distingue par une inflorescence et un calice revêtus d'une fine pilosité pruineuse formée par 

des poils étroitement adhérents. Les inflorescences se présentent sous la forme de courts épis, 

accompagnés de bractées squamiformes mesurant de 1 à 2 mm, qui tombent rapidement 

(Quezel et Santa, 1963). 

 R. Tournefortii : 

R. Tournefortii, connu également sous le nom de R. eriocalyx Jord. & Fourr, doit son 

épithète à la présence remarquable d'une couverture dense de poils sur les calices. En effet, 

cette espèce se distingue par une inflorescence et un calice exhibant une double pilosité : une 

pilosité courte et visible à l'œil nu, ainsi qu'une autre constituée de longs poils dressés 

glanduleux au sommet. Les inflorescences de R. tournefortii sont plus longues que celles de 

R. officinalis et sont accompagnées de bractées larges et cordiformes, mesurant de 3 à 4 mm 

(Quezel et Santa, 1963). De plus, les feuilles de R. tournefortii sont plus petites, mesurant de 

5 à 15 mm de longueur et moins de 2 mm de largeur, avec des pédoncules floraux couverts de 

poils denses. Cette espèce se caractérise également par une croissance lente, atteignant 

généralement une hauteur de 25 cm et ne dépassant jamais 1 m, lui conférant ainsi un aspect 

prostré. 

5. Les noms vernaculaires : 

Le romarin, également connue sous les noms d'Iklil al jabal, Klil, Hatssa louban, 

Hassalban, Lazir, Azîir, Ouzbir, Aklel. 

Le romarin est largement répandu en Algérie. Dans différentes régions du pays, elle 

est appelée Eklil dans la région de l'Est, Helhal dans la région de l'Ouest et Yazir dans la 

région du Centre. Ces noms vernaculaires reflètent la diversité linguistique et culturelle de 

l'Algérie, ainsi que l'importance du romarin dans la vie quotidienne des habitants de ces 

régions Mahmoudi (1992). 

6. Répartition Géographique : 

 R. officinales. L a une aire géographique spécifiquement méditerranéenne. Il est répandu 

dans le monde, en particulier dans les régions semi-arides et les zones forestières 

dégradées (Letreuch Belarouci, 1995). On le trouve principalement dans les terrains arides 

et ensoleillés tels que les garrigues, les maquis et les rocailles. 
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En Afrique, on le trouve en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Dans la péninsule 

ibérique, il est largement présent en Catalogne, en Andalousie et dans le sud du Portugal. En 

France et au Moyen-Orient, on le trouve en Égypte, en Palestine et au Liban. Le romarin 

réapparaît sur le continent européen en Turquie, en Grèce, et il est abondant sur la côte 

dalmate et surtout en Italie. Les stations de romarin sont le plus souvent subspontanées 

(Vernon Et Richard, 1976). 

En Algérie, dans la flore locale, les Lamiacées sont représentées par 28 genres et 146 

espèces. Certains genres sont difficiles à déterminer en raison de la variabilité extrême des 

espèces (Bendif, 2017). Selon Bebaziez et Oudhah (1995), le romarin est l'une des espèces 

végétales les plus répandues en Algérie, avec une répartition à travers le territoire national 

(Tableau Ait Benamara, 1996). 

 

Figure 1. Répartiyion géographique de Rosmarinus officinales. L (Wikipédia-2018) 

 R. tournefortii a une capacité de développement plus élevée sur les rocailles jusqu'à une 

altitude de 1500 mètres. Il est souvent associé au pin d'Alep, à la sauge et au thym (Quezel 

Et Santa, 1963 ; Gilly, 2005). Le R. tournefortii est uniquement répandu en Afrique du 

Nord et dans le sud de l'Espagne, où il est considéré comme endémique. 
 

En Algérie, les différentes espèces de romarin s'étendent sur une superficie de plus de 

100 000 hectares (Bensebia et al., 2009) le long de la bande littorale et des hauts plateaux. Il 

est généralement appelé "Klil" ou "M'zir" dans les régions berbérophones. Le R. tournefortii 

semble être moins courant dans les régions côtières, l'Atlas tellien algérois et oranais, ainsi 

que dans les hauts plateaux du centre et de l'ouest (Quezel et Santa, 1963). 
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Figure 2.  Carte de distribution du Rosmarinus eriocalyx: R. eriocalyx (vert) (ResearchGate 

2014) 

7. Propriétés chimiques : 

Le romarin est une plante connue pour son parfum aromatique et ses nombreux 

bienfaits pour la santé. Sa composition chimique est assez diversifiée et contribue à ses 

propriétés thérapeutiques. Le romarin contient des huiles essentielles, notamment des 

composés tels que le camphre, le cinéole, le pinène, l'acétate de bornyle et la verbénone. Ces 

huiles sont responsables du parfum distinctif du romarin et possèdent des effets 

antimicrobiens, anti-inflammatoires et antioxydants (Bakkali, F., et al. 2008). 

Le romarin est également riche en acides phénoliques tels que l'acide rosmarinique, 

l'acide caféique et l'acide chlorogénique. Ces composés présentent des propriétés 

antioxydantes et anti-inflammatoires puissantes (González-Trujano, M. E., et al. 2011). 

Les flavonoïdes, tels que l'apigénine, le luteolol et la diosmine, sont également 

présents dans le romarin et contribuent à ses activités antioxydantes et anticancéreuses (Hou, 

C. W., et al. 2012). 

Les diterpènes, tels que le carnosol, le rosmaridiphénol et l'acide carnosique, sont 

d'autres composés importants que l'on trouve dans le romarin. Ils présentent des effets 

anticancéreux, antimicrobiens et neuroprotecteurs (Cheung, S., et al. 2013). 
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De plus, le romarin contient des vitamines telles que la vitamine C, la vitamine A et diverses 

vitamines du groupe B, ainsi que des minéraux tels que le calcium, le fer et le potassium 

(Herrero, M., et al. 2015). 

8. Activités Biologiques du Romarin : 

Le romarin présente une large gamme d'activités biologiques qui contribuent à ses 

potentiels bienfaits pour la santé. Des études ont montré que le romarin possède de fortes 

propriétés antioxydantes grâce à sa teneur élevée en composés phénoliques tels que l'acide 

rosmarinique, l'acide caféique et l'acide chlorogénique, qui peuvent neutraliser les radicaux 

libres et protéger les cellules des dommages oxydatifs (González-Trujano, M. E., et al. 2011). 

De plus, le romarin a été reconnu pour ses effets anti-inflammatoires en inhibant la production 

de molécules pro-inflammatoires, réduisant ainsi l'inflammation dans le corps (Harach, T., et 

al. 2017). 

Le romarin démontre également une activité antimicrobienne contre diverses bactéries 

et champignons, grâce à ses huiles essentielles contenant des composés tels que le camphre, le 

cinéole et le pinène (Anwar, F., et al. 2009). De plus, des recherches suggèrent que le romarin 

présente des effets neuroprotecteurs en réduisant le stress oxydatif et l'inflammation dans le 

cerveau, offrant ainsi des avantages potentiels pour la fonction cognitive et la santé 

neurologique (Perry, N. S., et al. 2018). 

En ce qui concerne la prévention du cancer, le romarin a été étudié pour ses propriétés 

anticancéreuses potentielles. Des études ont montré que les extraits de romarin et leurs 

composants actifs, tels que l'acide carnosique et l'acide rosmarinique, peuvent inhiber la 

croissance des cellules cancéreuses et induire l'apoptose (mort cellulaire programmée) dans 

divers types de cancer (Othman, M. S., et al. 2021). De plus, les extraits de romarin ont 

démontré des effets gastro protecteurs en réduisant l'inflammation gastrique et en protégeant 

la muqueuse gastrique (Abuhamdah, S., et al. 2015). 

Le romarin présente également une activité hémolytique potentielle. Des études ont 

démontré que certains composés du romarin, tels que l'acide rosmarinique et l'acide 

carnosique, peuvent induire une lyse des globules rouges (hémolyse) à certaines 

concentrations (de Oliveira, J. R., et al. 2014). 
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I. Matériel et Méthode : 

Notre étude a été réalisée au niveau du  laboratoire de biologie moléculaire et 

cellulaire de la faculté SNV de Tiaret (Université Ibn Khaldoun).  

L’étude s’est étalée sur une période de trois mois (du mois de Mars jusqu’au mois de Juin 

2023) 

Matériel végétal : 

Les échantillons des deux plante : Rosmarinus officinalis et Rosmarinus Tournfourtii, 

ont été prélevés durant le mois de mars 2023 de deux régions de la wilaya de Tiaret, il s’agit 

respectivement d’un site à Karman(Tiaret), et d’un lieu dit « Harmla. » situé à Sougueur.  

 

 

Figure 3. Sites d’échantillonnage (originale, 2023) 

 

La préparation des plantes en vue de leur extraction commence par le séchage des 

feuilles dans un environnement sombre et sec, une étape cruciale visant à éliminer l'excès 

d'humidité et à préserver la qualité des composés actifs présents dans la plante. Une fois que 

les feuilles sont complètement déshydratées, elles sont réduites en une poudre fine à l'aide 

d'un broyeur électrique. La poudre obtenue est ensuite soigneusement préservée dans des 

flacons en verre, en les maintenant à l'abri de la lumière. 

1. Extraction par macération : 

1.1.1. Principe :  

La macération est une méthode courante d'extraction des composés actifs des plantes, 

utilisant des solvants tels que l’éthanol et l'eau. Dans la macération éthanolique, la poudre de 

Sougeur Harmla Tiaret Karman 
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plante est mise en contact avec d’éthanol, permettant aux principes actifs de se dissoudre et de 

former un extrait concentré. La macération aqueuse utilise de l'eau comme solvant pour 

extraire les composés hydrosolubles. Ces méthodes d'extraction sont utilisées pour obtenir des 

extraits riches en composés actifs, pouvant être utilisés dans la recherche pharmaceutique et la 

production de produits naturels à base de plantes. 

I.1.2. Mode opératoire : 

Pour l'extraction éthanolique, on utilise 50 g de matière sèche de romarin (tiges et 

feuilles) finement broyée, qui est ensuite immergée dans 500 ml d’éthanol à 70%. Après une 

agitation de 20 minutes et une macération de 24 heures, le mélange est filtré. Ensuite, il est 

soumis à une évaporation à 40°C à l'aide d'un Rota Vapeur. Pour l'extraction aqueuse, le 

même processus est suivi, mais l’éthanol est remplacé par de l'eau distillée. Ces extraits sont 

utilisés pour diverses applications, notamment des tests chimiques et des études biologiques. 

 

Figure 4. Evaporation à 40°C (Rota vapeur) 
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      Figure 5. Agitation  de l’échantillon                       Figure 6. Extrait final 

1.2. Rendement des extraits : 

La poudre obtenue a été réservée et mise à l’abri jusqu’à utilisation.  

Le rendement en extrait sec exprimé en pourcentage est calculé d’après la formule 

suivante : 

𝑹𝑫𝑻% = 𝑴 𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂𝒊𝒕 /𝑴𝟎 é𝒄𝒉𝒂𝒏𝒕𝒊𝒍𝒍𝒐𝒏 × 𝟏𝟎𝟎 
 

𝐑𝐃𝐓% : rendement en pourcentage 

𝐌 : poids de l’extrait sec (g)  

𝐌𝟎: poids de l’échantillon en poudre (g) 

2. Dosage spectrophotométrique : 

2.1. Dosage des polyphénols totaux :  

La quantification des polyphénols totaux a été réalisée en utilisant le réactif Folin-

Ciocalteu. 

2.1.1. Principe : 

Les composés phénoliques sont entièrement oxydés par le réactif de Folin-Ciocalteu, 

qui est un mélange d'acide phosphotungstique (H3PW12O40) et d'acide phosphomolybdique 

(H3PMO12O40). Ce réactif, de couleur jaune, subit une réduction lors de l'oxydation des 

phénols, ce qui entraîne la formation d'un mélange d'oxydes bleus de tungstène et de 

molybdène (Ribéreau-Gayon, 1968). La coloration bleue qui en résulte est proportionnelle à 

la quantité de composés phénoliques présents et atteint une absorbance maximale d'environ 

765 nm (Ojeil et al., 2010). Dans notre cas, la réaction d'oxydation est accélérée en milieu 

alcalin grâce à l'ajout de carbonate de sodium (Collin and Crouzet, 2011). 
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2.1.2. Mode opératoire : 

Chaque extrait a été mélangé avec 200 μl de volume à 1 ml de Folin-Ciocalteu. Les 

solutions ont été combinées et laissées incuber pendant 5 minutes. Après l'incubation, 800 μl 

de solution de carbonate de sodium (Na2CO3) ont été ajoutés. Le mélange final a été agité 

puis incubé dans l'obscurité à température ambiante pendant 30 minutes. Ensuite, l'absorbance 

de la couleur bleue résultante a été mesurée à une longueur d'onde de 765 nm à l'aide d'un 

spectrophotomètre. La détermination du contenu phénolique total a été réalisée en utilisant 

une version légèrement modifiée de la méthode décrite par Nazari Formagio et al. (2014). 

Pour préparer le blanc, la même procédure a été suivie, à l'exception que l'extrait a été 

remplacé par le solvant. 

2.2. Dosage des flavonoïdes: 

La méthode de quantification des flavonoïdes dans nos extraits est basée sur 

l'utilisation du trichlorure d'aluminium (AlCl3), comme mentionné par (Djeridane et al., 

2006) et (Boudiaf, 2006). La raison principale de choisir cette classe de polyphénols est due 

au fait que les flavonoïdes sont considérés comme la classe polyphénolique la plus 

importante, avec plus de 5000 composés déjà répertoriés (Gómez-Caravaca et al., 2006). 

2.2.1. Principe : 

Les flavonoïdes contiennent un groupe hydroxyle (OH) libre en position 5, qui peut 

former un complexe coloré avec le chlorure d'aluminium en présence du groupement CO. 

L'ajout de la solution de chlorure d'aluminium (AlCl3) conduit à la formation d'une teinte 

jaunâtre. 

La formule du complexe entre le chlorure d'aluminium et un composé phénolique O-

hydroxycarbonylé est présentée ci-dessous : 

 

 

Figure 7 Réaction entre Chlorure d’aluminium et les Flavonoïdes 
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L'ajout de trichlorure d'aluminium (AlCl3) provoque la formation d'un complexe jaune 

avec les flavonoïdes. Ce complexe présente une absorption maximale à 430 nm, et son 

intensité est directement proportionnelle à la quantité de flavonoïdes présents dans 

l'échantillon. 

2.2.2. Mode opératoire : 

Pour chaque échantillon ainsi que pour l'étalon (préparé dans l’Ethanol 50 %), 1 ml de 

l’extrait [2 mg/ml] est ajouté à 1 ml de solution d'AlCl3 (2 % dissous dans du méthanol). 

Après une incubation de 15 minutes à l'abri de la lumière, l'absorbance est mesurée à une 

longueur d'onde de 430 nm. La détermination du contenu total de flavonoïdes a été réalisée 

selon la procédure décrite par Acharya et al. (2015).  

2.3. Dosage des tanins totaux : 

La détermination des niveaux de tanins dans les extraits de plantes est essentielle pour 

évaluer leur teneur en composés phénoliques. Une méthode couramment utilisée est la 

méthode vanilline-HCl, qui est basée sur la réaction entre les tanins et la vanilline en présence 

d'acide chlorhydrique (HCl). La réaction conduit à la formation d'un complexe coloré, qui 

peut être quantifié en mesurant l'absorbance à une longueur d'onde spécifique. Cette méthode 

offre un moyen simple et fiable d'estimer les concentrations de tanins dans divers échantillons 

(Sun et al., 1998). 

2.3.1. Principe : 

La méthode vanilline-HCl repose sur le principe suivant : les tanins présents dans 

l'échantillon réagissent avec la vanilline dans un environnement acide pour former un 

complexe coloré, qui présente une absorption maximale à une longueur d'onde de 550 nm. 

L'intensité de la couleur développée est directement proportionnelle à la concentration de 

tanins dans l'échantillon. La réaction implique la condensation de la vanilline avec les tanins, 

ce qui entraîne la formation d'un adduit vanilline-tanin. Les conditions acides fournies par 

l'acide chlorhydrique accélèrent la réaction et stabilisent le complexe formé (Waterman et al., 

1994). 
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2.3.2. Mode opératoire : 

50 µl de l'extrait de plante sont prélevés, puis 1,5 ml d'une solution de vanilline à 4 % 

dans du méthanol sont ajoutés. Le mélange est agité vigoureusement pour obtenir une 

homogénéité. Ensuite, 750 µl d'acide chlorhydrique (HCl) pur sont ajoutés. Après cela le 

mélange est incubé à 25 °C pendant 20 minutes, Une fois la réaction terminée, l'absorbance de 

la solution obtenue est mesurée à 550 nm à l'aide d'un spectrophotomètre. . La détermination 

du contenu total de tanins a été réalisée selon la procédure décrite par Haddouchi & al. (2016) 

3. Evaluation des activités biologiques : 

3.1. Activité antioxydante:  

3.1.1. Piégeage du radical libre par DPPH (2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazil):  

Pour étudier l'activité antiradicalaire de nos extraits, nous avons utilisé la méthode 

basée sur le DPPH, selon le protocole décrit par (Masuda et al., 1999). 

3.1.2. Principe: 

La méthode 2,2-diphényl-1-picrylhydrazyl (DPPH) est un test standard utilisé pour 

évaluer les propriétés antioxydantes. Elle consiste à mesurer la capacité des antioxydants à 

piéger le radical 2,2-diphényl-1-picrylhydrazyl (DPPH). Le DPPH est un radical stable 

soluble dans le méthanol ou l'éthanol, qui présente une absorption caractéristique à 517 nm, 

lui conférant une couleur violette. La couleur passe du violet au jaune lorsque le DPPH est 

réduit en diphenypicrylhydrazine par un capteur de radicaux libres. L'intensité du changement 

de couleur est inversement proportionnelle à la capacité des antioxydants présents dans 

l'échantillon (Maataoui et al., 2006 ; Sanchez-Moreno, 2002). Ce changement de couleur est 

suivi à l'aide d'un spectrophotomètre. 

La réaction peut être résumée sous la forme de l’équation :  

DPPH + AH                                 DPPH-H + A+ 

Où AH est un composé capable de céder un hydrogène au radical DPPH pour le 

transformer au DPPH-H. 

Du point de vue méthodologique, le test au radical libre DPPH est recommandé pour 

des composés contenant les groupes SH, NH et OH (Salah et al., 1995). 
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3.1.3. Mode opératoite : 

Pour préparer les échantillons, 200 µL de différentes concentrations des extraits sont 

mélangés avec 1 mL d'une solution de DPPH à une concentration de 0,002 %. Après une 

incubation de 30 minutes à température ambiante et dans l'obscurité, les absorbances sont 

mesurées à une longueur d'onde de 517 nm à l'aide d'un spectrophotomètre. La solution 

méthanolique du DPPH est utilisée comme contrôle négatif. (Kumar et al. 2007). 

3.2. Activité antibactérienne :  

Le principe de la détection de l'activité antibactérienne repose sur la diffusion des 

agents antimicrobiens dans un milieu de culture solide ou semi-solide afin d'inhiber la 

croissance d'un micro-organisme indicateur sensible. L'évaluation de l'activité antibactérienne 

des extraits est réalisée à l'aide de la méthode de diffusion sur gélose.  

L'apparition et la taille du diamètre de la zone d'inhibition reflètent l'impact des extraits sur les 

souches bactériennes.  

3.2.1. Matériel biologique :  

Les souches bactériennes utilisées dans cette étude sont couramment rencontrées dans 

différentes pathologies chez l'homme. Ces souches appartiennent au Laboratoire de 

Microbiologie, Salle 2, Labo B, Faculté des Sciences de la Vie et de la Nature, IBN 

KHALDOUN Tiaret : 

Escherichia coli : (Gram négatif) Une bactérie caractérisée par une sporulation anaérobie non 

facultative, présente dans l'intestin, les selles des animaux et reptiles à sang chaud, ainsi que 

dans le microbiote intestinal (Tenaillon, 2010). Cependant, certaines souches d'E. coli ont été 

identifiées comme pathogènes pour l'homme, causant diverses affections allant de simples 

diarrhées à des infections systémiques potentiellement mortelles (Dunière et al., 2012). 

Pseudomonas aeruginosa (Gram négatif): L'agent pathogène le plus couramment rencontré, 

provoquant une infection chronique (Pressler, 2011). 



Partie Expérimentale                                                           

 

15 
 

Staphylococcus aureus :(Gram positif) Responsable d'intoxications alimentaires, d'infections 

locales purulentes et, dans certains cas extrêmes, de septicémies chez les sujets ayant subi une 

greffe ou portant une prothèse cardiaque (Delphine, 2008). 

3.2.2. Préparation de la suspension bactérienne :  

À partir de colonies jeunes (âgées de 18 à 24 heures), une suspension bactérienne est 

préparée dans de l'eau physiologique ajustée à une turbidité de 0,5 McFarland. La densité 

bactérienne de la suspension obtenue est d'environ 0,9 à une longueur d'onde de 625 nm. 

3.2.3. Préparation du milieu de culture :  

Le milieu de culture est constitué d'une seule couche de gélose MH (Mueller-Hinton). 

Cette couche est versée en une épaisseur de 2 mm (15 à 20 ml), uniformément répartie dans 

des boîtes et laissée solidifier. 

3.2.4. Préparation des dilutions :  

Les extraits sont préparés à différentes concentrations, à partir d'une solution mère de 

0,35 g/ml. À partir de cette solution mère, des dilutions de 0,25 g/ml et 0,15 g/ml sont 

réalisées. Ces dilutions sont dissoutes dans du DMSO (50%) (Diméthylsulfoxyde) pour 

l'extrait méthanolique et l'extrait aqueux. 

3.2.5. Préparation des disques : 

Le milieu de culture solide est ensemencé en inondant la suspension bactérienne pour 

couvrir entièrement la surface de la gélose. 

Des disques (ou patchs) de 6 mm de diamètre sont découpés à partir de papier 

Whatman, puis autoclavés à 120°C pendant 15 minutes. En utilisant une micropipette et des 

pinces stériles, les disques sont chargés avec 20 μl de chaque concentration préalablement 

préparée. Les disques sont ensuite déposés sur la surface du milieu ensemencé. 
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3.3. Activité Hémolytique : 

3.3.1. Principe : 

Le test hémolytique est utilisé pour évaluer la capacité d'une substance à provoquer la 

lyse des érythrocytes (globules rouges). Le principe de ce test repose sur le fait que les 

érythrocytes sont sensibles à la lyse et que cette lyse peut être détectée par des mesures 

d’absorbance (Liu Y et al 2019). 

Le test est généralement réalisé en incubant une suspension d'érythrocytes avec la 

substance testée à différentes concentrations. Une solution tampon est utilisée comme 

contrôle négatif, tandis qu'une substance connue pour induire une lyse maximale des 

érythrocytes est utilisée comme contrôle positif. 

Après l'incubation, les échantillons sont centrifugés pour séparer les érythrocytes lysés 

(surnageant) des érythrocytes non lysés (pellet). L'absorbance du surnageant est ensuite 

mesurée à une longueur d'onde spécifique, généralement à 540 nm. 

Un pourcentage élevé d'hémolyse indique une forte capacité de la substance testée à 

provoquer la lyse des érythrocytes, tandis qu'un pourcentage faible ou nul indique une 

absence d'effet hémolytique. Le test hémolytique est largement utilisé dans la recherche 

biomédicale pour évaluer la toxicité potentielle de substances sur les cellules sanguines 

(Kapoor et 2003). 

3.3.2. Mode opératoire: 

On a prélevé cinq millilitres du sang sur un individu en bonne santé (groupe sanguin O 

positif) à l'aide d'un tube contenant de l'héparine. Ensuite, le sang a été centrifugé pendant 

trois minutes à 1500 tours par minute dans une centrifugeuse de laboratoire. Le plasma 

(surnageant) a été retiré et le culot a été lavé trois fois avec une solution de tampon phosphate 

salin (pH 7,2±0,2) en le centrifugeant à 1500 tours par minute pendant 5 minutes. 

Les cellules ont été resuspendues dans une solution saline normale à 10%. 

On a traité un volume de 1 ml de la suspension d'érythrocytes avec 1 ml d'extraits 

végétaux dilués dans la solution de tampon phosphate salin à différentes concentrations (5, 

2.5 et 1.25 mg/ml). Le mélange a été incubé à 37°C dans une étuve pendant 30 minutes. Par la 

suite, le mélange a été centrifugé à 1500 tours par minute pendant 10 minutes. On a enregistré 

l'absorbance du surnageant à 540 nm. 
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Pour chaque extrait, le pourcentage d'hémolyse a été calculé en utilisant la formule 

suivante :  

% Hémolyse = (Abs de l'échantillon - Abs du contrôle négatif) / (Abs du contrôle positif - 

Abs du contrôle négatif) x 100. 

Dans chaque expérience, l'eau a été utilisée comme contrôle négatif, tandis que la 

solution tampon phosphate a été utilisée comme contrôle positif. Chaque concentration de 

l'extrait végétal a été testée en trois répétitions. Haddouchi et al. (2016). 
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1. Extraction par macération : 

1.1. Rendement des extraits : 

Les résultats présentent les rendements d'extraction (RDT) des extraits éthanoliques et 

aqueux de différentes parties du romarin provenant des régions de Karman et Harmla, ainsi 

que les quantités de poudre obtenues.  

En analysant les données, plusieurs observations peuvent être faites. Premièrement, les 

extraits éthanoliques ont généralement des RDT inférieurs à ceux des extraits aqueux, quelle 

que soit la partie de la plante ou la région. Par exemple, l'extrait éthanolique de feuilles de 

romarin Karman affiche un RDT de 11,02 %, tandis que l'extrait aqueux équivalent présente 

un RDT de 12,4 %. Deuxièmement, les RDT varient en fonction de la partie de la plante et de 

la région. Ainsi, les extraits éthanoliques des tiges de romarin Harmla ont un RDT de 18,004 

%, tandis que les extraits aqueux équivalents ont un RDT de 19 %. En comparaison, les 

extraits éthanoliques de feuilles de romarin Harmla et les extraits aqueux de tiges de romarin 

Karman ont les RDT les plus bas. Ces résultats mettent en évidence les variations des 

rendements d'extraction en fonction du solvant, de la partie de la plante et de la région, ce qui 

peut avoir des répercussions sur la quantité de poudre obtenue. 

Tableau 2. Rendement des extraits 

Extrait EE RKF EA RKF EE RKT EA RKT EE RHF EA RHF EE RHT EA RHT

Poudre (g) 5,51 6.2 4.7 4.3 9.002 9.5 4.2 2.7
RDT (%) 11.02 12.4 9.4 8.6 18.004 19 8.4 5.4  
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2. Dosage spectrophotométrique : 

2.1. Dosage des polyphénols totaux: 

En analysant les données, plusieurs observations peuvent être tirées. Acet effet, les 

extraits aqueux la région de Harmla, présentent des teneurs plus élevées que les extraits 

éthanoliques, quel que soit la partie de la plante considérée. Par exemple, l'extrait aqueux de 

la partie des feuilles de Harmla affiche une teneur de 109.30 µg. EqAG/mg, tandis que 

l'extrait éthanolique équivalent de la même région et de la même partie de plante a une teneur 

de 64.49 µg. EqAG/mg. Deuxièmement, on observe généralement des teneurs plus élevées 

dans les extraits de la région de Karman par rapport à ceux de Harmla, avec quelques 

exceptions. Par exemple, l'extrait éthanolique de la partie des feuilles de Karman présente une 

teneur de 146.19 µg. EqAG/mg, tandis que celle de Harmla est de 64.49 µg. EqAG/mg. 

Cependant, il est à noter que l'extrait aqueux de la partie des tiges de Harmla présente une 

teneur légèrement supérieure à celle de Karman (184.00 µg. EqAG/mg contre 141.19 µg. 

EqAG/mg). Ces résultats mettent en évidence des différences significatives dans les teneurs 

en substances extraites entre les régions et les types d'extraction, ainsi que des variations dans 

les propriétés chimiques des extraits en fonction des parties de la plante utilisée. 

 

Figure 8. Teneur en polyphénols totaux des extraits étudiés (en µg. EqAG/mg) 

2.2. Dosage des flavonoïdes totaux: 

Les extraits sont catégorisés en fonction de la région, du type d'extraction (éthanolique 

ou aqueux) et de la partie de la plante (feuilles ou tiges). Une tendance est remarquée : les 

extraits éthanoliques présentent des concentrations plus élevées en flavonoïdes totaux que les 
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extraits aqueux, indépendamment de la région ou de la partie de la plante. Par exemple, les 

extraits éthanoliques de feuilles de Karman ont une concentration de 23,55 µg. EqAG/mg, 

tandis que les extraits aqueux correspondants affichent une concentration de 11,41 µg. 

EqAG/mg. De plus, les extraits de la région de Karman ont tendance à présenter des teneurs 

plus élevées en flavonoïdes totaux par rapport à ceux de Harmla, bien qu'il y ait quelques 

exceptions. Par exemple, l'extrait éthanolique de feuilles de Karman affiche une concentration 

de 23,55 µg. EqAG/mg, tandis que celle de Harmla est de 12,22 µg. EqAG/mg. Cependant, il 

est intéressant de noter que l'extrait aqueux de tiges de Harmla présente une concentration 

légèrement supérieure à celle de Karman (14,04 µg. EqAG/mg contre 12,70 µg. EqAG/mg). 

 

Figure 9. Teneur en flavonoïdes to taux des extraits étudiés (en µg. EqAG/mg) 

2.3. Dosage des tanins totaux des extraits : 

Le graphe présente deux régions différentes, Harmla et Karman, et les extraits utilisés 

sont aqueux et éthanoliques. Les parties de plante analysées sont les feuilles et les tiges. On 

peut observer que les teneurs moyennes en tanins varient considérablement selon la région, 

l'extrait et la partie de plante. 

Pour la région Harmla, on constate que la teneur moyenne en tanins est plus élevée 

dans l'extrait éthanolique que dans l'extrait aqueux, aussi bien pour les feuilles (58.46 µg. 

EqAG/mg contre 55.76 µg. EqAG/mg) que pour les tiges (43.59 µg. EqAG/mg contre 44.88 

µg. EqAG/mg). 

En revanche, pour la région Karman, la teneur moyenne en tanins diffère 

significativement entre les extraits et les parties de plante. Les feuilles extraites à l'eau 
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présentent une teneur moyenne en tanins relativement faible (14.57 µg. EqAG/mg), tandis que 

les feuilles extraites à l'éthanol ont une teneur moyenne beaucoup plus élevée (55.29 µg. 

EqAG/mg). Pour les tiges, les résultats sont encore plus marqués, avec une teneur moyenne 

en tanins de 63.38 µg. EqAG/mg pour l'extrait aqueux et de 73.22 µg. EqAG/mg pour l'extrait 

éthanolique. 

 

Figure 10. Teneur en tanins totaux des extraits étudiés (en µg. EqAG/mg) 

3. Evaluation des activités biologiques : 

3.1. Activité antioxydante: 

Le tableau met en évidence les résultats de l'étude sur l'activité antioxydante du 

romarin en mesurant les valeurs d'IC50% pour différents extraits de feuilles et de tiges des 

régions Karman et Harmla. L'IC50% représente la concentration à laquelle l'extrait inhibe 

50% de radicaux libres, indiquant ainsi son efficacité en tant qu'antioxydant. 

En analysant les données, on constate des variations des valeurs d'IC50% en fonction 

de la région, de l'extrait et de la partie de la plante. Dans la région Karman, les extraits 

éthanoliques présentent des valeurs d'IC50% plus faibles que les extraits aqueux, ce qui 

supposerqu’il y a une activité antioxydante plus élevée pour les extraits éthanoliques. De plus, 

les extraits éthanoliques des tiges affichent des valeurs d'IC50% légèrement plus élevées que 

les extraits éthanoliques de feuille, indiquant une activité antioxydante potentiellement plus 

faible pour les extraits des tiges. 
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Dans la région Harmla, la tendance est similaire avec des valeurs d'IC50% plus 

élevées pour les extraits aqueux par rapport aux extraits éthanoliques. Cependant, 

contrairement à la région Karman, les extraits de tige présentent des valeurs d'IC50% 

légèrement inférieures à celles des extraits de feuille, suggérant une activité antioxydante 

potentiellement plus élevée pour les extraits de tige dans la région Harmla. 

Tableau 3. Les valeurs d'IC50% pour différents extraits du romarin 

Region Extrait IC50%
Extrait aqeux (Feuille) 0.649
Extrait aqeux (Tige) 0.678
Extrait ethanolique (Feuille) 0.254
Extrait ethanolique (Tige) 0.374
Extrait aqeux (Feuille) 0.874
Extrait aqeux (Tige) 0.847
Extrait ethanolique (Feuille) 1.023
Extrait ethanolique (Tige) 0.634

Karman

Harmla

  

3.2. Activité antibactérienne :  

L'extrait éthanolique du romarin de la région de Karman obtenu à partir des feuilles a 

montré des diamètres d'inhibition de 13 mm contre E. coli, 14 mm contre P. aeruginosa et 9 

mm contre S. aureus à une concentration de 0,35 g/ml, indiquant une sensibilité de ces 

bactéries à cet extrait. Des diamètres d'inhibition similaires ont été observés à des 

concentrations de 0,25 g/ml et 0,15 g/ml, confirmant ainsi l'activité antibactérienne du 

romarin contre ces souches bactériennes. 

L'extrait éthanolique du romarin de la région de Karman provenant des tiges a montré 

des diamètres d'inhibition de 10 mm contre E. coli, 11 mm contre P. aeruginosa et 11 mm 

contre S. aureus à une concentration de 0,35 g/ml, indiquant également une sensibilité de ces 

bactéries à cet extrait. Cependant, à des concentrations de 0,25 g/ml et 0,15 g/ml, une 

résistance partielle contre E. coli et P. aeruginosa a été observée, tandis que S. aureus est 

restée sensible. 

Ces résultats laissent croire que les extraits éthanoliques des feuilles ou des tiges de la 

région de Karman, présentent une activité antibactérienne. Ils ont affiché une efficacité plus 

élevée contre E. coli et P. aeruginosa par rapport à. S. aureus. 
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Tableau 4. Diamètre d’inhibition (mm) des différentes souches testées avec deux extrait de la 
région de Karman 

Extrait [C] Bactérie Gram
Diamètre 

d’inhibition
Interprétation

E.coli - 13 mm Sensible
P.aeruginosa - 14 mm Sensible
S. aureus + 9 mm Sensible
E.coli - 12 mm Sensible
P.aeruginosa - 10 mm Sensible
S. aureus + 12 mm Sensible
E.coli - 10 mm Sensible
P.aeruginosa - 10 mm Sensible
S. aureus + 12 mm Sensible
E.coli - 10 mm Sensible
P.aeruginosa - 11 mm Sensible
S. aureus + 11 mm Sensible

E.coli - 7 mm Résistante
P.aeruginosa - 12 mm Sensible
S. aureus + 10 mm Sensible

E.coli - 6 mm Résistante

P.aeruginosa - 7 mm Résistante

S. aureus + 9 mm Sensible

0.35 g/ml

0.35 g/ml

Extrait ethanolique 
du
romarin de la 
région de Karman
(Feuille)

0.25 g/ml

0.15 g/ml

0.25 g/ml

0.15 g/ml

Extrait
Ethanolique du
Romarin de la 
région de Karman
(Tige)

 

3.3. Activité Hémolytique : 

Le graphique ci-dessous présente les résultats des tests d'hémolyse pour deux régions 

différentes, Karman et Harmla, avec deux types d'extraits, EA (extrait aqueux) et EE (extrait 

éthanolique), et trois facteurs de dilution (RF 1, RF 2 et RF 3 pour une dilution de 5 mg/ml, 

2.5 mg/ml et 1.25 mg/ml respectivement). Le pourcentage d'hémolyse est utilisé pour évaluer 

l'effet des extraits sur la destruction des globules rouges. 

En examinant les résultats, on peut constater que le pourcentage d'hémolyse varie en 

fonction de la région, de l'extrait et du facteur de dilution utilisés. Pour la région Karman, on 

observe une valeur faible du  pourcentage d'hémolyse au fur et à mésure  que la concentration 

diminue et que le facteur de dilution augmente. Cela indique que des concentrations plus 

élevées et des dilutions plus faibles ont un impact plus important sur l'hémolyse. 

En comparant les extraits, on constate que l'extrait éthanolique (EE) a généralement un 

effet moins prononcé sur l'hémolyse par rapport à l'extrait aqueux (EA). Les pourcentages 
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d'hémolyse sont significativement plus faibles pour l'extrait éthanolique, en particulier aux 

concentrations les plus élevées et aux dilutions les plus fortes. 

En ce qui concerne la région Harmla, les tendances sont similaires à celles observées 

pour la région Karman, avec une diminution du pourcentage d'hémolyse à mesure que la 

concentration diminue et que le facteur de dilution augmente. Cependant, les pourcentages 

d'hémolyse pour la région Harmla sont généralement plus faibles que ceux de la région 

Karman, indiquant potentiellement des différences dans l'effet des extraits entre les deux 

régions. 

 

Figure 11.  Résultats des tests d'hémolyse 
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Cette étude a porté sur la caractérisation phytochimique  et  sur l’évaluation de 

l'activité biologique du romarin. 

La teneur en polyphénols pour les extraits de romarin varient en fonction de la région, 

du solvant utilisé et de la partie de la plante extraite. Les résultats obtenus montrent que la 

teneur en ces métabolites dans des feuilles est plus élevée que celle des tiges. Ainsi les 

extraits aqueux de feuilles affichent 109,3 mg/g et les extraits aqueux des tiges est de 184,0 

mg/g.et ces résultats restent inférieurs à ceux trouvés par Yeddes et al. (2013) qui ont trouvé 

une teneur en polyphénols des feuilles de romarin variiant entre 26,52 et 54,70 mg/g. cette 

disparité peut être attribuée à région ou de la saison de prélèvement. Par ailleurs, Zeroual et 

al. (2019) ont montré que la teneur en polyphénols totaux de l'extrait éthanolique de romarin 

cultivé était de 141,36 mg/g, tandis que celle de l'extrait éthanolique de romarin sauvage était 

de 96,39 mg/g. d’autre part, Hussein et al. (2018), dans leurs travaux ont trouvé une  teneur en 

polyphénols totaux de l'extrait de romarin de 82,25 mg/g. 

Il est important de noter que la méthode d'extraction peut également influencer la 

teneur en polyphénols. De plus la teneur en polyphénols des extraits éthanoliques était 

généralement inférieure à celle des extraits aqueux, sauf pour les extraits de tiges où la teneur 

en polyphénols était plus élevée dans l'extrait éthanolique. 

En ce qui concerne les extraits de différentes parties de la plante, les résultats montrent 

que la teneur en flavonoïdes totaux des feuilles est généralement plus élevée que celle des 

tiges. Les résultats de nos analyses ont montré que la teneur en flavonoïdes totaux des extraits 

aqueux de feuilles était de 9,34 mg/g tandis que celle des extraits aqueux des tiges était de 

14,04 mg/g. En l’occurrence Yeddes et al. (2013), ont trouvé que la teneur en flavonoïdes 

totaux des feuilles de romarin variait entre 13,28 et 19,47 mg/g. Dans le même contexte 

Zeroual et al. (2019) ont montré que la teneur en flavonoïdes totaux de l'extrait éthanolique de 

romarin cultivé était de 26,09 mg/g, tandis que celle de l'extrait éthanolique de romarin 

sauvage était de 20,91 mg/g ;  et  Hussein et al. (2018), ont trouvé que la teneur en 

flavonoïdes totaux de l'extrait de romarin était de 17,31 mg/g. 

En ce qui concerne le solvant d'extraction, les résultats montrent que la teneur en 

flavonoïdes totaux est généralement plus élevée dans les extraits éthanoliques que dans les 

extraits aqueux. Cela a été observé dans la région de Harmla ainsi que dans la région de 

Karman, Djeridane et al. (2006). 
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En ce qui concerne les extraits de différentes parties de la plante, les résultats obtenus  

montrent que la teneur en tanins des tiges est généralement plus élevée que celle des feuilles. 

Gómez et al. (2007). Ainsi, la teneur en tanins des extraits aqueux de tiges était de 44,88 mg/g 

tandis que celle des extraits aqueux de feuilles était de 55,76 mg/g. Nos résultats sont loin 

d’être comparables avec ceux trouvés par Yeddes et al. (2013), la teneur en tanins des feuilles 

de romarin variait entre 4,48 et 6,13 mg/g en fonction de la région et de la saison. Zeroual et 

al. (2019) ont montré que la teneur en tanins de l'extrait éthanolique de romarin cultivé était 

de 88,67 mg/g, tandis que celle de l'extrait éthanolique de romarin sauvage était de 80,54 

mg/g. Dans l'étude de Hussein et al. (2018), la teneur en tanins de l'extrait de romarin était de 

50,56 mg/g. 

D’autres parts, la teneur en tanins des extraits éthanoliques était généralement 

supérieure à celle des extraits aqueux, sauf pour les extraits de feuilles où la teneur en tanins 

était plus élevée dans l'extrait aqueux. Dans l'étude de Zeroual et al. (2019), la teneur en 

tanins de l'extrait éthanolique était plus élevée que celle de l'extrait aqueux. 

Les résultats de l'étude sur l'activité antioxydante montrent des variations en fonction 

de la région, de la partie de la plante et du type d'extraction. D’un autre côté, nous notons 

qu’il y a une corrélation entre la concentration des polyphénols et l’activité antioxydante, ce 

qui confirme que les polyphénols sont des antioxydants puissants capables d’inhiber la 

formation des radicaux libres et de s’opposer à l’oxydation des macromolécules. Ces résultats 

sont conformes à ceux de plusieurs auteurs qui ont rapporté une telle corrélation positive entre 

le contenu phénolique total et l'activité antioxydante, Fadili et al. (2015), Djeridane et al. 

(2006). 

En effet Falleh, H.et al (2008) a montré que l’activité antioxydante ne dépend pas 

seulement de la concentration des polyphénols, mais également de la nature et la structure des 

antioxydants dans l’extrait. Généralement, les polyphénols ayant un nombre élevé des 

groupements hydroxyles présentent une activité antioxydante très importante Heim et al 

(2002). 

L’activité antibactérienne a été confirmée dans les extraits éthanoliques provenant des 

feuilles et des tiges de la région de Karman, contre E. coli, P. aeruginosa et S. aureus. Ces 

résultats s’accordent avec une étude menée par Balouiri. (2011) sur l’effet antibactérien de 

l’extrait éthanolique de R. officinalis à donner un effet remarquable de l’extrait vis à vis de S. 

aureus avec une zone d’inhibition de 11 mm. 
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Par ailleurs, Nos résultats se rapprochent également avec ceux trouvés par l’étude de 

Makhloufi en (2017) puisque l’extrait éthanolique des parties aériennes de R. officinalis 

exerçait l’effet antibactérien moyen vis-à-vis S. aureus avec des diamètres de zones 

d’inhibition comprise entre 11 et 18 mm. 

Les résultats sur l'activité hémolytique indiquent des pourcentages d'hémolyse plus 

faibles pour les extraits éthanoliques et des différences entre les régions Harmla et Karman. 

D’autre part les résultats montrent qu'avec la diminution de la concentration, la valeur du 

pourcentage d'hémolyse a également diminué dans toutes les extraits. Ces résultats sont en 

concordance avec ceux de Ayesha. Anwar et al (2023). Cependant, il existe une différence 

remarquable  dans les pourcentages d'hémolyse par rapport à nos résultats, ce qui pourrait être 

dû à la méthode d'extraction ou au solvant utilisé. 

Les résultats de cette étude montrent que le romarin possède une composition 

phytochimique intéressante et également une activité antioxydante, hémolytique et 

antimicrobienne, avec des variations en fonction de la région, de la partie de la plante et du 

type d'extraction. Nos  résultats sont cohérents avec plusieurs autres études sur le romarin, 

bien qu'il y existe également des différences dans certains résultats qui nécessitent une étude 

plus approfondie. Les résultats de cette étude peuvent contribuer à la compréhension de la 

composition chimique et de l'activité biologique du romarin et peuvent avoir des implications 

potentielles dans la recherche de nouveaux agents thérapeutiques naturels. 
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 Les résultats de cette étude ont des implications potentielles dans la recherche de 

nouveaux agents thérapeutiques naturels. Ils peuvent contribuer à la compréhension de la 

composition chimique et de l'activité biologique du romarin. Cependant, il est important de 

noter que certains résultats sont en désaccord avec d'autres études, ce qui souligne la nécessité 

de mener des recherches plus approfondies. 

 En conclusion, cette étude a permis de caractériser phytochimiquement le romarin 

provenant de différentes régions de l'Algérie. Les résultats ont montré que les extraits aqueux 

de la région Harmla "Sougueur" présentent des teneurs élevées en polyphénols 109.30 µg. 

EqAG/mg par rapport aux extraits éthanoliques 64.49 µg. EqAG/mg, tandis que l'extrait 

éthanolique de la partie des feuilles de Karman présente une teneur plus élevée en 

polyphénols 146.19 µg. EqAG/mg que celle de Harmla 64.49 µg. EqAG/mg.  

 De plus, l'activité antioxydante du romarin évalué par l'IC50% a montré des valeurs 

plus faibles pour les extraits éthanoliques de Karman comparativement aux extraits aqueux 

(entre 0 .254 mg/ml et 0.374 mg/ml), avec des valeurs d'IC50% plus élevées pour les extraits 

aqueux (entre 0.649 mg/ml et 0.678 mg/ml).  

 En termes d'activité antibactérienne, une sensibilité a été observée chez certaines 

souches bactériennes (Gram+ et Gram-) aux différents extraits. Enfin, l'activité anti-

hémolytique a montré une diminution du pourcentage d'hémolyse avec une diminution de la 

concentration et une augmentation du facteur de dilution, avec des pourcentages d'hémolyse 

plus faibles pour la région Harmla.  

 En conclusion, les résultats de cette étude sur l'activité biologique du romarin ajoutent 

à la littérature existante et aident à saisir la complexité de cette plante. Ils sont cohérents avec 

plusieurs autres études antérieures et soulignent le potentiel de cette plante en tant que source 

naturelle d'antioxydants et d'agents antimicrobiens. 
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