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Book Review 
Paul Ricœur, Écrits et conférences 2: Herméneutique (Paris: Seuil, 2010). 

Édités à titre posthume, les textes rassemblés dans ce volume, autour de l'herméneutique, 

inaugurent la seconde livraison des Écrits et conférences. Alors que la première livraison des Écrits 

et conférences, consacrée à la psychanalyse,1 avait été publiée à l’initiative de Catherine 

Goldenstein, de Jean Greisch et de Jean-Louis Schlegel, cette nouvelle édition est réalisée sous la 

direction de Daniel Frey et de Nicola Stricker. Ces professionnels des études ricœuriennes 

poursuivent en fait une tradition d'écriture que l'on rencontre chez Ricœur lui-même, notamment 

à partir de la première édition de Histoire et Vérité: la publication de recueils d’articles qui 

marquent une étape décisive dans le cheminement intellectuel du philosophe.2   

Poursuivre cette tradition contribue à donner une vision plus ample de l'œuvre 

ricœurienne, lorsque des textes sont par trop dispersés, peu connus, oubliés, ou tout simplement 

inaccessibles. Précisons que la publication de ces textes, régie par testament éditorial, a été 

autorisée par Ricœur lui-même (les textes initialement parus en langue étrangère sont tirés des 

versions françaises rédigées par l’auteur). Il reste cependant que le travail éditorial (choix des 

textes, contextualisation, annotation, introduction, etc.) revient aux spécialistes susnommés.3   

Ce dernier volume confirme que l’herméneutique se présente à la fois comme une 

méthodologie et comme un style de la philosophie ricœurienne, comme le souligne D. Frey dans 

sa présentation. Une méthodologie, consciente de ces limites, qui recherche en même temps le 

dialogue avec d'autres chemins de pensées, pour trouver la méthode la mieux ajustée à son objet. 

Un style qui reconnaît sa tâche dans la connaissance de son objet par la médiation de l’autre que 

soi. 

Les cinq textes rassemblés portent sur les thèmes majeurs de l’herméneutique 

ricœurienne. Les premières contributions s'attardent sur la genèse du problème de 

l’herméneutique dans la pensée du philosophe. Vient ensuite une étude condensée sur la théorie 

de la métaphore. Le recueil s'achève sur l'herméneutique biblique et sur des réflexions singulières 

autour du mythe du salut (les éditeurs n'ayant pas souhaité séparer herméneutique 

philosophique et herméneutique biblique selon deux volumes distincts). Ainsi, cet ouvrage est 

une représentation fidèle de la préoccupation herméneutique de Ricœur. C'est dire qu'avec ce 

nouveau volume nous n'assistons pas à la naissance d'une nouvelle étape dans le parcours 

herméneutique du philosophe. Aussi bien les préoccupations que la méthode sont largement 

inspirées de celles forgées à l'occasion de la parution du Conflit des interprétations4 et Du texte à 

l’action.5 

‚Le problème de l’herméneutique‛6 est le titre d’un séminaire qui suit le procès de 

l’éclosion du thème de l’interprétation à partir de la symbolique jusqu’à l’éthique. Cette 

présentation rend compte de l’évolution de la pensée des trente dernières années de Ricœur, 

évolution qui débouche sur l’ouvrage majeur Soi-même comme un autre.7 Après avoir présenté une 

histoire de l’herméneutique, Ricœur fait place à sa propre contribution, notamment par les 

analyses consacrées au monde du texte et à ses implications éthiques. 
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 ‚La métaphore et le problème central de l’herméneutique‛8 offre une clé d'entrée 

féconde (d'un accès plus facile) à la lecture de l'un des ouvrages fondateurs – La métaphore vive.9 Il 

s'agit de son herméneutique appliquée à l'analyse des tropes, l'article étant publié antérieurement 

à l'ouvrage. Cet article propose une transition privilégiée entre la théorie des tropes et la théorie 

du texte et ouvre la porte à la dialectique entre explication et interprétation. L’analyse esquisse 

l’identification du rapport entre sens et référence, d'un côté, et entre muthos et mimèsis, de l'autre, 

les créations de langage se définissant comme "un projet général de laisser de nouveaux mondes 

émerger" (p. 121). 

La conférence intitulée "Logique herméneutique?"10 a pour objectif de réfléchir sur le 

statut épistémologique de l’herméneutique à la faveur d'une confrontation, entre, d'un côté, 

Heidegger et Gadamer, et de l'autre, l’École de Francfort représentée par Habermas et Apel. 

Avant d’analyser le tournant ontologique de l’herméneutique chez Heidegger, Ricœur évoque la 

préoccupation épistémologique de Dilthey concernant le statut des sciences de l’esprit. L’anti-

épistémologie de l’herméneutique chez Gadamer est définie comme "une réflexion sur les 

conditions non-épistémologiques de l'épistémologie" (p. 142). Après une présentation de la 

critique épistémologique et logique de l’universalité herméneutique, Ricœur cherche une position 

médiane dans la possibilité d’instaurer "un lien dialectique étroit entre l’ ‘appartenance’ qui 

incorpore l’interprète à son domaine d’investigation et la ‘distanciation’ qui rend possible les 

procédures d’explication et en général l’attitude critique à l’égard de tout contenu transmis" (p. 

170). L’étude est suivie d'un débat entre herméneutique et philosophie analytique au sujet du 

sens et de la compréhension. L’étude est un complément indispensable aux essais repris dans Du 

texte à l’action. 

Les dernières études (‚Herméneutique de l’idée de revelation‛11 et ‚Mythes du salut et 

raison‛12) sont des illustrations de l’herméneutique biblique où la philosophie s’affronte à ses 

limites. Les concepts de révélation et de raison entrent en résonance dans une dialectique vivante 

pour "engendrer ensemble quelque chose comme une intelligence de la foi" (p. 199). La révélation 

recèle une plénitude polysémique dans la diversité des discours bibliques. La philosophie 

herméneutique intervient comme une critique de la vérité et de la conscience autonome. La vérité 

est conçue comme manifestation de l’être nouveau qui est visé par le monde du texte. La 

réflexion n’est possible que par un rapport médiat à l’univers des signes, par la dialectique de 

l’appartenance et de la distanciation et enfin par le témoignage. Ainsi, le recours à une conscience 

auto-constituante est de fait invalidé. Le dernier essai met en question le rapport entre le mythe 

du salut et l’histoire. Le mythe du salut nous confronte aux mythes de l’Origine et de la Fin: "Il y 

a salut là où quelque chose d’essentiel à la condition humaine est menacé, voire déjà perdu" (p. 

276). Les récits du salut appartiennent au monde des mythes à cause du problème du mal. Le 

mythe du salut, comme dimension "supra-historique", est ainsi confronté à l’"histoire du salut" 

comme dimension "intra-historique": "Dieu est le maître de l’histoire, qu’il la conduit vers un 

accomplissement, mais dans et par l’histoire, c’est-à-dire avec le concours des agents humains 

eux-mêmes" (p. 280). Le rôle de la raison consiste dans la supposition de l’idée du progrès qui 

joue ainsi la fonction d'un mythe de la Fin. Reste la question finale de la conception d’une 

espérance qui ne saurait être totalisante, capable ainsi de raconter les histoires des victimes. 

Les essais d’herméneutique ici rassemblés complètent les essais déjà existants. Après les 

débats qui entourent la "légitimation" d’une philosophie de l’interprétation si caractéristiques des 

essais parus dans Le conflit des interprétations et dans Du texte à l’action, nous reconnaissons dans 
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ces nouveaux essais une œuvre dynamique, qui travaille toujours sur l’éclaircissement des 

présuppositions cachées sous le sujet qui pense et interprète.  

Barna Kovács 

Université Babes-Bolyai 
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