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Ceux qui pensent que le cinéma a atteint le terme
de son développement font certainement erreur. Comme

tout art le cinéma a eu son enfance naïve et primitive
pour en arriver bien vite à un degré de développement
considérable, il est vrai, mais qui malgré les résultats acquis

promet pour l'avenir des spectacles peut-être inespérés.
Nous croyons par exemple, que la musique prendra

dans les représentations cinématographiques une importance
bien plus sérieuse qu'elle ne la fait jusque ici. Nous ne

parlons pas des accompagnements de musique plus ou

moins réussis, que l'on entend dans tous le théâtres

cinématographiques. Mais déjà cette adaptation primitive et

sommaire d'un musique quelconque montre combien le

spectacle cinématographipue gagne à être soutenu du moindre

accompagnement musical. On l'éprouve surtout lorsque,

après un drame accompagné de musique, ce que l'on

pourrait appeler le c i n o p é r a celle-ci abandonnant le

prochain numéro se fait remplacer par le ronflement
monotone de l'appareil projecteur. Psychologiquement il en

résulte toujours une déception pour le public qui n'accueille

que froidement la comédie souvent attendue avec
impatience, mais qui parait trop muette ayant perdu l'élan que
la musique pourrait lui donner. L'observateur attentif se

rend compte alors que l'art musical et le style
cinématographique sont basés sur un principe commun et il ne se

trompe pas. Qu'est-ce que le style cinématographique; il
n'est mi pictural, ni intellectuel. C'est par contre un style
rythmique et parent de la danse dont le moyen expressif
est le geste et le geste seul. Or la musique est également

un art, l'art rythmique par excellence d'une grande
puissance d'amplification, susceptible d'idéaliser pour ainsi dire

le geste plus matériel du corps humain, des vagues ou des

arbres agités par la tempête. La musique serait donc le

facteur idéalisant et amplificateur des gestes naturels, qui
se rvthment sur la toile. Or jus-qu'a présent on s'est gé-
néralment contenté d'adapter aux films de la musique déjà

connue, c'est à dire des pièces musicales qui, et ceci est un

désavantage, n'ont pas été écrites pour le cinéma. Je

rappelle par exemple la représentation de Salambo pour
laquelle on a exploité et l'Africaine de Meyerbeer et
l'Aida de Verdi et la Salome de Richhard Strauss, h est

incontestable, que ces adaptations ont toujours quelque
chose de forcé sans parler de l'incothérence qu'éprouevra
toujours le spectateur entre le film et une musique qui
n'ayant pas été écrite pour le rythme cinématographique
n'en suit pas fidèlement le développement, n'en pénètre
pas le caractère et n'arrive pas à fondre les deux élément

rythmiques. Il y a du reste là une question de principe
qui compromettra le succès de ces adaptations. Les
partitions d'opéras ont étés écrites pour l'opéra chanté sur une
scène où régnent des conditions de style tout à fait spéciales.

La musique du cinéma devra donc trouver un rythme
nouveau correspondant au style cinématographique. Et
voici le problème, qui so pose à l'avenir et qui, une fois

résolu, émancipera ce nouvel art des domaines artistiques
dont il y a emprunté les éléments. Ce problème et un

problème de style, le problème du style cinématographique
dont l'expression n'a rien de commun avec les moyens
artistiques connus et qui par conséquent devra trouver son
entière indépendance et vivre de son originalité.

Leo de Meyenburg.
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(^aitl Sdjmiôt, 3i<1'i(fil

©rfter Teil.
Sorö ©loroer ift SBitroer into febt einfant mit feiner

Todjter ©fife gufammen.
Sei einem geft im §aufe {hXtx grennbtn Warte Sllccf

lernt ©fife einen eleganten jungen Wann fennen, namen<3

©eorg SStjite. ©eorg oerfteßt eê, ôaê junge Wäöcficn mit
feinen galanten 9ieöenearten 31t feffefn. ©life bleibt ben

Söorten ißm gegenüber nidjt gleichgültig, unb ts öaueri
nidjt lange, unö groifdjen öen Setöen entfptnnt fiefi ein
fteineê Steßeeoerßältnie.

Son öen ©fäitbigeru bebrängt, ©eorg fteeft tief in
Sdjulben, unb feine ©laubiger laffen ißm feine Stoße

meßr. sJeamentfirij einer oon ifiitcu, Steoenfon, roift niefit
naeßgeßen: „Tie 3aßlnng Qßree SBecfifelê oon Sire 10,001)

ift morgen faltig. Sorgen Sie für ôeffen pünfttieße ©in=

löfttng" ßeifst eê auf ôem Sillet, bas ißm ötefer gefefirießen
ßat. Seine eingige Stettitng ift affo, ©fife gu ßeixaten,
ôenn fie fiat feinerseit oon ißrer Wutter 50,000 Sire ge=

erßt. Tiefe öürften geraöe gur Tecfung fetner Sdjulöen
auêreidjen. Tie SieBe ôeê Wäöcßene flimmert ißn roenig.

©eorg ßegißt fidj atfo eifenôê 31t Soxö ©foroex unö
ßäft um öie içaxxb feiner* Todjtex au. Ter greife Sorö
Bittet ftd) Seôenf'3eit auê, um üßer ©eorg SUtefünfte ein

ßoten 31t fönnen. Tiefe fatten jebodj äufserft nngünftig
auê. Wan Bescidjnet ben jungen Wann aie fiöcßft 3toei=

öeutige ^ßerfönfießfeit oon feßleeßteftem 3titf, foöafs ifim
auefi ôie gamitie Stlecf, ßei roetdjer ©life ißn 311m erften
Wate traf, öie Tür geroicfen fiat. Taê ©leidje tut nun
axxd) Sorö ©loroer.

Daê Komplott. Stfle öie fdjötten glätte, öie ©eorg in
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Oeux qui pensent que Ie cinema a atteint Ie terms
cle son cleveloppement sont certainement erreur. Oomme

tout art Ie cinema a ec> »on enlance naive et primitive

pour en arriver luen vite ä un clevre cie cleveloppement
consiclerable, ii est vrai, mais qui malere les resultats acquis

promet pour I'avenir ctes spectacles peut-etre inesperes.
I>ious erovons par exemple, que Ia musique prenclra

6ans Ie» representations cinemato^raplüques une importance
bien plus serieuse qu'elle ne Ia tait jusque iei, ^'ous ne

parlons pas 6es accompa^nements cie musique plus ou

muins recissis, que I'on eniencl 6ans tous Ie tbeatres eine-

rnatozzrapbiques, IVIais ilesii eette aclaptation primitive et

sommaire cl'un musique quelconque montre combien Ie

spectacle cinÖmatoArapbipue ^a^ne ic etre soutenci clu moin-
clre accompaZnement musical, On I'eprouve surtout lors-

que, apres un 6cams accornpaAne 6e musique, ee que I'on

pourrait appeler Ie c i ii 0 p era, celle-ci akandonnant Ie

procbain numero se tait remplacer par Ie rontlement iu,,-

uotone cle I'appareil projeeteur, ?s^cboIoAiquement il eu

resulte toujours une cleception pour Ie public qui n'accueille

que kroiclement Ia comeclie souvent attenclue avee impa-
tienee, mais qui parait trop muette a^ant perclu I'elan que
Ia musique poucrait lui clonner, I^'observateur attsntil se

ren6 cowsUe alors que l'art musiesl et le stvle cinemsto-

^rapbiqiie sont bases sur un principe commun et il ne se

trompe pas. i^u'est-ce que Ie st)'Ie cinematoArapbique; il
n'est mi pictural, ni intellectuel. O'est par contre un stvle

rvtluuique et parent cie Ia clause clont Ie moven expressit
est Ie czeste et Ie ^este seul, Or Ia musique est e^alement
u,i art, l'art rvtluuiqui' j'^r excsllence cl'une Francis pu,s-

sancs cl'amplibcstion, susceptible cl'iclealiser pour ainsi 6ire

Ie Aeste plus materiel clu corps Kumain, cles va^ues uu cles

arbres s^ites par Ia tempete. La musique serait clone Ie

lacteur iclealisant et amplibcateur 6es festes naturels, qi,i
se r^tbment sur Ia toile, Or fus-qu'a present on s'est Ze-
neralment content« cl'aclapter aux blms cle Ia musique clefä

connue, c'est ä 6ire cles pieces musicales qui, et ceci est un
clesavantsAe, n'ont pas ete ecrites pour Ie cinema, je
rappeile par exemple Ia representation cle Lalambo pour
laquelle on a expluite et I'.^kricaine cle I>IeverKeer et
l'.^icla 6e Vsrcli et Ia Lalome cle KicbKarcl Ltrauss. II est

incontestable, que ces aclaptations <>,u tuujuurs qu,'l,ju,'
cbose cle lorce sans parier cle I'incotberence qu'eprouevra
tuusours Ie spectateur entre le blm et une musique qui
n'avant pas ete ecrite pour Ie rvtbme cinÖmatoArspbic>ue
n'en suit pas trclelement Ie cleveloppement, n'en penetre
pas Ie caraetere et n'arrive pas ä lonclre les cieux element

rvtbmiques, Il v a ciu reste Ia une cp,estiun cle principe
qui comprornettra Ie succes cle ces aclaptations, I^es par-
titions cl'operas ont etes ecrites pour I'opera cbante sur u,i,>

seene ou reZnent cles conclitions cle stvle tout ä lait spöci-
sles. I^a musique ciu eineina clevra clone truuver un r)'tb,ue
nouveau corresponclant au stvle cinematu»rapbique. I't
voici Is Probleme, qui so pose ä I'aveuir et qui, une luis
resolu, emancipera ce norivel art cles cluuraines artistiques
ciont il )' a emprunte les elements. Oe Problems et un

Probleme cle stvle, le Probleme ciu st)'le cinemato?rapbique
clont I'expression n'a rien cle commun avee les m«) ens

artistiques connus et qui par conseqc,ent clevra trouver son
entiere inclepenclance et vivre 6e son uri^inalite,

l^eo cle i>Iev^enbur^,
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jPnnl «chmidt, Zürich)

Erster Teil.
Lord Glowcr ist Witwer nnd lebt einsmn mit seincr

Tochter Elisc zusnmmcn.
Bci cincm Fcst im Hanse ihrer Frenndin Marie Aleck

lernt Elisc einen eleganten jnngen Mann kennen, namens
Georg White. Georg versteht es, das jnnge Mädchen mit
seinen galanten Redensarten zn fesseln. Elise bleibt den

Worten ihm gegenüber nicht gleichgültig, nnd es danert
nicht lange, und zwischen dcn Bcidcn entspinnt sich ein
kleines Liebesvcrhältnis.

Von den Glänbigern bedrängt. Georg steckt tief in
Tchnlden, nnd seine Glänbigcr lassen ihm keine Rnhe
mehr, Namentlich einer vvn ihnen, Stevenson, ivill nicht
nachgeben: „Tie Zahlung Ihres Wechsels von Lire 10,«0U

ist morgen fällig. Sorgen Sie für dessen pünktliche Ein-
lösnng" heißt es auf dcm Billet, das ihm dieser geschrieben

hat. Seine einzige Rettnng ist also, Elise zu heiraten,
denn sie hat seinerzeit von ihrer Mnttcr SUMU Lirc gc-
erbt. Dicsc dürften gerade znr Tecknng seiner Schulden
ausreichen. Die Liebe dcs Mädchens kümmert ihn wenig.

Georg begibt sich also eilends zn Lord Glower nnd
hält um die Hand seincr Tochtcr an. Dcr gleise Lord
bittet sich Bedenkzeit ans, nm über Georg Auskünfte
einholen zn können. Diese fallen jcdoch änßcrst ungünstig
aus. Man bezeichnet den jnngen Mann als höchst zwei-
dcntigc Persönlichkeit von schlechtestem Nnf, sodaß ihm
anch öie Familie Aleck, bci ivclchcr Elise ihn zum ersten

Male traf, die Tür gewiesen hat. Das Gleiche tnt nnn
anch Lord Glower.

Das Komplott. Allc die schönen Pläne, die Gl'org iu
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